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L e s m a r s u p i a u x n o u s r e p r é s e n t e n t u n o r d r e 

b i e n l i m i t é d ' a n i m a u x r e m a r q u a b l e s , q u i n ' o n t 

q u ' u n c a r a c t è r e c o m m u n , l a p r é s e n c e d ' u n e 

b o u r s e m a r s u p i a l e . A p e i n e s i d a n s l e r e s t e d e 

l e u r o r g a n i s a t i o n , o n t r o u v e q u e l q u e a u t r e r e s 

s e m b l a n c e . I l s r e p r é s e n t e n t d i v e r s o r d r e s : l e s u n s i 

a p p a r t i e n n e n t à d e s t y p e s s p é c i a u x , l e s a u t r e s 

r a p p e l l e n t l e s c h i e n s , l e s m a r t e s , l e s m u s a 

raignes, l e s l i è v r e s , l e s g e r b o i s e s , l e s é c u r e u i l s . 

B r e h m . 

A p r e m i è r e v u e , o n l e s r a n g e r a i t p a r m i l e s c a r n a s 

s i e r s e t l e s r o n g e u r s , n ' é t a i e n t l a p r é s e n c e d e l a 

b o u r s e m a r s u p i a l e e t l a n a i s s a n c e p r é m a t u r é e 

d e s p e t i t s . I l e n r é s u l t e q u e l e s m a r s u p i a u x 

f o r m e n t u n o r d r e q u i e s t i n t e r m é d i a i r e a u x r o n 

g e u r s e t a u x c a r n a s s i e r s , m a i s u n o r d r e i n d é 

p e n d a n t e t n e t t e m e n t s é p a r é d e s u n s e t d e s 

a u t r e s . 

B i e n d e s c h o s e s e n e u x m é r i t e n t n o t r e a t t e n -
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t i o n . D a n s l ' o p i n i o n d ' u n g r a n d n o m b r e d e n a 

t u r a l i s t e s , i l s p a s s e n t p o u r l e s a n i m a u x l e s p l u s 

a n c i e n s d e n o t r e g l o b e ; i l s s e r a i e n t e n q u e l q u e 

s o r t e l e r é s u l t a t d e l a p r e m i è r e t e n t a t i v e d e l a 

n a t u r e s ' e s s a y a n t à p r o d u i r e d e s m a m m i f è r e s , 

à . c ô t é d e s g i g a n t e s q u e s r e p t i l e s q u i , d a n s c e s 

é p o q u e s r e c u l é e s , c o u v r a i e n t l e c o n t i n e n t , d e s 

p t é r o d a c t y l e s q u i h a b i t a i e n t l e s a i r s , d e s s a u r i e n s 

m o n s t r u e u x q u i p e u p l a i e n t l e s m e r s . L ' i m p e r f e c 

t i o n d e c e s p r e m i e r s m a m m i f è r e s s e m o n t r e e n c e 

q u ' i l s n e m e t t e n t a u m o n d e q u e d e s p e t i t s à 

p e i n e f o r m é s , d o n t l e d é v e l o p p e m e n t s e p o u r s u i t 

h o r s d u s e i n m a t e r n e l . O w e n c r o i t v o i r l a c a u s e 

d e l ' e x i s t e n c e d e s m a r s u p i a u x e n A u s t r a l i e d a n s 

l e m a n q u e d ' e a u s u r c e t t e p a r t i e d u g l o b e ; i l o u 

b l i e q u e l ' o n t r o u v e a u s s i d e c e s a n i m a u x e n A m é 

r i q u e , o ù c e r t e s c e t t e c a u s e n e p e u t ê t r e i n v o q u é e . 

S o n r a i s o n n e m e n t , d ' a i l l e u r s , n ' e s t q u e s p é c i e u x ; 

i l n e p r o u v e r i e n . « F i g u r e z - v o u s , d i t - i l , u n d e 

n o s q u a d r u p è d e s s a u v a g e s , u n r e n a r d , u n c h a t 

a y a n t u n g i t e ; f i g u r e z - v o u s l a f e m e l l e d e c o 

r e n a r d o u d e c e c h a t a l l a i t a n t s e s p e t i t s : p r e s s é e 

p a r l a s o i f , e l l e s e r a o b l i g é e d e p a r c o u r i r v i n g t à 

t r e n t e l i e u e s p o u r p o u v o i r t r o u v e r u n p e u d ' e a u ; 

e l l e a b a n d o n n e r a s a j e u n e f a m i l l e ; m a i s q u e 

d e v i e n d r o n t s e s p e t i t s a v e u g l e s , d é l a i s s é s ? 

c o m m e n t l e s r e l r o u v e r a - t - e l l e à . s o n r e t o u r ? 

M o r t s s a n s a u c u n d o u t e . D e s a n i m a u x q u i h a 

b i t e n t u n p a y s c o m m e l ' A u s t r a l i e , d o i v e n t d o n c 

a v o i r u n e o r g a n i s a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s c o n 

d i t i o n s c l i m a t é r i q u e s o ù i l s v i v e n t . E t i l e n e s t 

a i n s i : l e s m a m m i f è r e s d e c e p a y s , d e s t i n é s 

c o m m e i l s l e s o n t à . a c c o m p l i r d e g r a n d s 

v o y a g e s , o n t u n e p o c h e d a n s l a q u e l l e i l s e m 

p o r t e n t l e u r s p e t i t s p a r t o u t o ù i l s v o n t . » 

M a i s q u e r é p o n d r a l e s a v a n t n a t u r a l i s t e , s i 

n o u s l u i d e m a n d o n s c e q u e d e v i e n d r a d a n s d e 

t e l l e s c i r c o n s t a n c e s l a f e m e l l e d u d i n g o , e s p è c e 

a u s t r a l i e n n e ; s i n o u s l u i r a p p e l o n s q u e l e s g e r 

b o i s e s e n c a p t i v i t é , e t p r o b a b l e m e n t a u s s i e n 

l i b e r t é , n e b o i v e n t s o u v e n t p a s d e p l u s i e u r s m o i s . 

— N e c h e r c h o n s p a s à e x p l i q u e r l ' i n e x p l i c a b l e , 

e t p r e n o n s l e s m a r s u p i a u x t e l s q u ' i l s s o n t . 

C a r a c t è r e s . — I l e s t d i f f i c i l e d e d o n n e r u n e 

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

L e s d i f f é r e n c e s q u ' i l s p r é s e n t e n t e n t r e e u x s o n t 

a u s s i t r a n c h é e s q u ' e l l e s p e u v e n t l ' ê t r e . L a d e n 

t i t i o n e s t t a n t ô t c e l l e d ' u n r o n g e u r , t a n t ô t c e l l e 

d ' u n c a r n a s s i e r ; l a d i s p o s i t i o n d u r e s t e d e l ' a p p a -

r e i l d i g e s t i f e t l a s t r u c t u r e d e s m e m b r e s s e t r o u v e n t 

r é p o n d r e à c e s c a r a c t è r e s t i r é s d e s d e n t s . N o u s 

v o y o n s d a n s c e t o r d r e d e v r a i s c a r n a s s i e r s , d e 

v r a i s h e r b i v o r e s ; n o u s t r o u v o n s m ô m e d e s a n i 

m a u x q u i n o u s r a p p e l l e n t l e s r u m i n a n t s . T o u t 

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

q u e l e s m a r s u p i a u x s o n t d e s m a m m i f è r e s d e 

p e t i t e o u d e m o y e n n e t a i l l e , à c o r p s r a m a s s é , à 

p a t t e s f a i b l e s o u é l a n c é e s . L e u r t è t e e s t o r d i 

n a i r e m e n t a l l o n g é e e t p o i n t u e ; l e u r s o r e i l l e s 

s o n t g r a n d e s e t d r e s s é e s ; l e u r q u e u e e s t t r è s -

l o n g u e ; l e u r p e l a g e m o u e t c o u c h é . L e s a u t r e s 

c a r a c t è r e s v a r i e n t a u p l u s h a u t d e g r é , e t l a 

s t r u c t u r e d e s p a t t e s a u t a n t q u e l a d e n t i t i o n . I l s 

n o u s f a u t d o n c r e n v o y e r p o u r c e s p a r t i c u l a r i t é s 

à l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e f a m i l l e . C e p e n d a n t , 

c o m m e n o u s l ' a v o n s d i t e n c o m m e n ç a n t , u n c a 

r a c t è r e c o m m u n i e s r e l i e , e t c e c a r a c t è r e c ' e s t l a 

b o u r s e m a r s u p i a l e , d o n t n o u s a l l o n s d i r e q u e l q u e s 

m o t s . 

C h e z l e s a n i m a u x d e c e t o r d r e , l e s t e n d o n s 

d e s m u s c l e s g r a n d s o b l i q u e s , q u i s ' i n s è r e n t e n 

a v a n t a u p u b i s , s ' o s s i f i e n t , e t a i n s i m o d i f i é s , 

c ' e s t à - d i r e t r a n s f o r m é s e n os marsupiaux, s o u 

t i e n n e n t u n e p o c h e q u e p o r t e l a p a r o i a b d o m i 

n a l e a n t é r i e u r e . C ' e s t d a n s c e t t e p o c h e q u e s e 

t r o u v e n t l e s m a m e l o n s , s u r l e s q u e l s s e g r e f f e r o n t 

l e s p e t i t s n o u v e l l e m e n t n é s . E l l e p e u t ê t r e 

c o m p l è t e , o u ê t r e r é d u i t e à d e u x s i m p l e s r e p l i s 

c u t a n é s ; m a i s , d a n s t o u s l e s c a s e t q u e l l e q u e 

s o i t s a f o r m e , e l l e a p o u r f o n c t i o n d e r e c o u v r i r 

l e s p e t i t s a t t a c h é s a u x t é t i n e s . 

D i g t r i b u t i o i i g - ú o ^ r a p h i q u c . — L e s m a r s u 

p i a u x n e s e t r o u v e n t m a i n t e n a n t q u ' e n A m é r i q u e 

e t d a n s l a N o u v e l l e - H o l l a n d e . L ' A u s t r a l i e a v e c 

s e s î l e s e s t l e u r v é r i t a b l e p a t r i e , e t l a p l u p a r t 

d e s a n i m a u x d e c e t t e p a r t i e d u m o n d e a p p a r 

t i e n n e n t à l ' o r d r e q u i n o u s o c c u p e . 

A u x é p o q u e s g é o l o g i q u e s a n t é r i e u r e s , c e t 

o r d r e a v a i t d e s r e p r é s e n t a n t s s u r p l u s i e u r s p o i n t s 

d e l ' E u r o p e , n o t a m m e n t e n F r a n c e e t e n A n g l e 

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

s i l u r i e n n e . 

M c i ' u r x , h a b i t u d e s e t r é ç i m e . — L e s m œ u r s d C S 

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

s i b l e d ' e n f a i r e u n t a b l e a u g é n é r a l . L e s u n s , a v o n s -

n o u s d i t , s o n t c a r n a s s i e r s , l e s a u t r e s r o n g e u r s ; l e s 

u n s t e r r e s t r e s , l e s a u t r e s a q u a t i q u e s o u a r b o r i c o 

l e s ; l e s u n s d i u r n e s , l e s a u t r e s n o c t u r n e s . I l s s e 

n o u r r i s s e n t d e f e u i l l e s , d e r a c i n e s , d e f r u i t s , 

d ' i n s e c t e s , d e v e r t é b r é s ; l e s p l u s c a r n a s s i e r s e t 

l e s p l u s f o r t s a t t a q u e n t m ê m e l e s a n i m a u x d o 

m e s t i q u e s , t e l s q u e l e s m o u t o n s . L a p l u p a r t 

h a b i t e n t l e s f o r ê t s e t l e s b u i s s o n s , e t l e s p r é 

f è r e n t a u x c a m p a g n e s d é c o u v e r t e s . 

L e s s e n s d e s m a r s u p i a u x s o n t i n é g a l e m e n t 

d é v e l o p p é s . L a v u e , l ' o d o r a t e t l ' o u ï e p a r a i s s e n t 

ê t r e l e s p l u s p a r f a i t s . L e u r c a r a c t è r e e s t e n h a r 

m o n i e a v e c l e u r g e n r e d e v i e ; l e s m a r s u p i a u x 
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carnass iers sont r u s é s , m é c h a n t s ; l e s m a r s u 

p i a u x h e r b i v o r e s s o n t b o n s , d o u x , s t u p i d e s . 

L e n o m b r e d e s p e t i t s n ' e s t pas l e m ô m e p o u r 

toute s l e s e s p è c e s ; i l v a r i e d e u n à q u a t o r z e ; 

m a i s , q u e l q u ' e n so i t l e n o m b r e , c e s p e t i t s , c h e z 

t o u s l e s m a r s u p i a u x , n a i s s e n t d a n s u n é ta t d ' i m 

p e r f e c t i o n q u ' o n n e r e n c o n t r e c h e z a u c u n a u t r e 

m a m m i f è r e . I ls sont n u s , a v e u g l e s e t s o u r d s ; l e u r 

a n u s e s t i m p e r f o r é , e t l e u r s m e m b r e s s o n t r u d i -

m e n t a i r e s . Cet te n a i s s a n c e p r é m a t u r é e o u p l u 

tôt c e t a v o r t e m e n t n o r m a l , p a r a î t ê t re l a c o n s é 

q u e n c e d ' u n e sor te d 'arrê t d e d é v e l o p p e m e n t d e 

l ' organe qu i , chez l e s a u t r e s m a m m i f è r e s , r é a l i s e 

l e g â t e a u v a s c u l a i r e à l 'a ide d u q u e l l e f œ t u s 

se s o u d e à la m è r e . Cet te a d h é r e n c e n e p o u v a n t 

s 'établ ir , u n a v o r t e m e n t n a t u r e l s ' e n s u i t . 

D'après O w e n , L e i n i n g e t W e i n l a n d , a p r è s 

u n e g e s t a t i o n u t é r i n e t r è s - c o u r t e , la f e m e l l e 

m e t bas s e s pe t i t s , à l 'état r u d i m e n t a i r e d o n t 

n o u s v e n o n s d e p a r l e r , l e s p r e n d a v e c s e s 

l èvres , e t l es d é p o s e d a n s sa b o u r s e . L à , i l s 

se gref fent c h a c u n à u n m a m e l o n a s s e z s e m 

b lab le à u n e v e r r u e a l l o n g é e , e t y r e s t e n t a d h é 

rents j u s q u ' à c e q u e l e u r s m e m b r e s e t l e u r s 

o r g a n e s d e s s e n s s e s o i e n t d é v e l o p p é e s . L a b o u r s e 

m a r s u p i a l e est d o n c c o m m e u n s e c o n d u t é r u s 

dans l e q u e l s ' a c h è v e l e u r é v o l u t i o n . L o r s q u ' i l s 

on t pris u n cer ta in a c c r o i s s e m e n t , l e s p e t i t s s e 

d é t a c h e n t d e la t é t i n e , m a i s i ls n ' a b a n d o n n e n t 

pas p o u r c o l a "l'abri p r o t e c t e u r q u e l e u r offre la 

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

i l s se h â t e n t b i e n v i te d 'y r e n t r e r , e t l 'on p e u t d i r e 

q u e c 'est d a n s c e t t e p o c h e qu ' i l s p a s s e n t t o u t e l e u r 

e n f a n c e . A i n s i , p l u s d ' u n a n i m a l d e c e t o r d r e n'a 

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

le p r o d u i t d e c e t t e g e s t a t i o n s é j o u r n e r a s ix o u 

h u i t m o i s d a n s la b o u r s e . C h e z l e k a n g u r o o 

g é a n t , s e p t m o i s se p a s s e n t d e p u i s l e m o m e n t o ù 

le p e t i t y e s t d é p o s é , j u s q u ' à c e l u i o ù il m o n t i e 

sa lô te p o u r la p r e m i è r e fo i s ; e t c e n 'es t q u e 

n e u f s e m a i n e s après c e t t e p r e m i è r e a p p a r i t i o n 

qu' i l c o m m e n c e r a à sort ir . P e n d a n t n e u f s e m a i 

n e s e n c o r e , l e j e u n e k a n g u r o o v i t t a n t ô t au d e 

h o r s , t a n t ô t a u d e d a n s d e la p o c h e m a r s u p i a l e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e s m a r s u p i a u x n e 

s o n t p o u r l ' h o m m e ni t r è s - u t i l e s ni t r è s - n u i s i b l e s . 

C e p e n d a n t l e u r c h a i r e n t r e d a n s l ' a l i m e n t a t i o n , 

e t l e u r p e a u ser t à fa i re d e s v ê t e m e n t s ; d ' u n 

a u t r e c ô t é , q u e l q u e s e s p è c e s c a u s e n t d e s d é g â t s 

d a n s l e s t r o u p e a u x e t l e s b a s s e s - c o u r s . 

E u é g a r d à l e u r r é g i m e , l e s m a r s u p i a u x o n t 

é t é d i s t r i b u é s e n d e u x g r a n d e s d i v i s i o n s : l ' u n e 

r e n f e r m a n t l e s espèces carnassières, c ' e s t -à -d i re 

l e s d a s y u r i d é s , l e s d i d e l p h e s , l e s p é r a m è l e s e t l e s 

p h a l a n g i s t e s ; l 'autre , l e s espèces herbivores, c ' e s t -

à - d i r e , l e s h a l m a t u r e s e t l es p h a s c o l o m y e s . C e r 

ta ins a u t e u r s n ' a d m e t t e n t q u e d e u x f a m i l l e s , 

t a n d i s q u e d 'autres , et n o t a m m e n t F i t z i n g e r , e n 

r e c o n n a i s s e n t s i x ; n o u s a d o p t e r o n s c e t t e c l a s s i 

f i ca t ion , q u i e s t d 'a i l l eurs c e l l e d u p l u s g r a n d 

n o m b r e d e s n a t u r a l i s t e s . 

LES DASYURIDÉS — DASYURT. 

Die Raubbeulelthiere, die Beutelmarder, ihe Dasyurines. 

C a r a c t è r e s . — C e t t e p r e m i è r e f a m i l l e c o m 

prend d e s m a r s u p i a u x q u i o n t t o u t e la s t r u c t u r e 

ex terne e t i n t e r n e d e s c a r n a s s i e r s s a n s o s m a r s u 

p i a u x . L e u r d e n t i t i o n e s t c o m p l è t e ; i l s o n t d e s 

d e n t s c a r n a s s i è r e s s u p é r i e u r e s e t i n f é r i e u r e s for

tes e t l o n g u e s , l es m o l a i r e s s u p é r i e u r e s p o i n t u e s , 

les i n f é r i e u r e s t r a n c h a n t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e ^ — On n e l e s 

r e n c o n t r e p l u s m a i n t e n a n t q u ' e n A u s t r a l i e . Ce 

sont l e s p r e m i e r s m a m m i f è r e s qui a i e n t p a r u sur 

la s u r f a c e d u g l o b e , e t o n t r o u v e en E u r o p e d e 

l eurs r e s t e s à l 'état f o s s i l e . 

. M œ u r s , h a l i l t n d e s e t r é g i m e . — I l s h a b i t e n t 

k s forê t s , l es l i e u x r o c h e u x o u le v o i s i n a g e d e la 

m e r , et se r é f u g i e n t d a n s d e s c a v e r n e s , e n t r e d e s 

r a c i n e s , d a n s des c r e v a s s e s d e r o c h e r s , o u d a n s 

des t r o n c s d'arbres c r e u x . 

Les u n s n e v ivent q u ' à la s u r f a c e d u s o l ; l es 

autres g r i m p e n t à m e r v e i l l e ; q u e l q u e s - u n s m ê m e 

s o n t e x c l u s i v e m e n t a r b o r i c o l e s . L e u r m a r c h e 

e s t l e n t e e t t r a î n a n t e ; i l s a p p u i e n t t o u t e la p l a n t e 

à t e r r e . L e u r s m o u v e m e n t s s o n t c e p e n d a n t r a 

p i d e s e t a g i l e s , c o m m e c e u x d e s c a r n a s s i e r s . 

P r e s q u e t o u s s o n t n o c t u r n e s . I l s d o r m e n t t o u t le 

j o u r d a n s l e u r s r e t r a i t e s , e t s e m e t t e n t e n 

c h a s s e au c r é p u s c u l e . I ls r ô d e n t l e l o n g d e s 

r i v a g e s , e t d é v o r e n t t o u s l e s a n i m a u x , frais o u e n 

d é c o m p o s i t i o n , que la m e r y a r e j e t é s . C e u x qu i 

h a b i t e n t sur l e s arbres s e n o u r r i s s e n t d'oeufs , 

d ' i n s e c t e s e t de pet i t s a n i m a u x . L e s p l u s g r a n d e s 

e s p è c e s p é n è t r e n t j u s q u e d a n s l e s h a b i t a t i o n s 

h u m a i n e s ; c o m m e les m a r t e s , e l l e s s a c c a g e n t 

l e s p o u l a i l l e r s , o u , c o m m e les r e n a r d s , e l l e s 

p i l l e n t l e s c e l l i e r s e t l es c h a m b r e s d e p r o v i s i o n s . • 

L e s p e t i t e s e s p è c e s s e g l i s s e n t à t ravers l e s o u 

v e r t u r e s l e s p l u s é t r o i t e s , e t sont a u s s i d é t e s t é e s 

q u e la m a r t e o u le p u t o i s ; l e s g r a n d e s a t t a q u e n t 

e t rav i s sent l e s m o u t o n s . B e a u c o u p por tent l e u r 
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n o u r r i t u r e à la b o u c h e a v e c l e u r s p a t t e s d e d e 

v a n t . L e u r v o i x c o n s i s t e e n u n g r o g n e m e n t p a r 

t i c u l i e r e t e n u n a b o i e m e n t c l a i r . 

L e u r s q u a l i t é s v a r i e n t : c e u x d e g r a n d e t a i l l e 

s o n t s a u v a g e s , m é c h a n t s , i n d o m p t a b l e s ; l o r s 

q u ' o n l e s a t t a q u e , i l s s e d é f e n d e n t v i g o u r e u s e 

m e n t a v e c l e u r s d e n t s ; c e u x d e p e t i t e t a i l l e s o n t 

d o u x , p e u v e n t ê t re f a c i l e m e n t a p p r i v o i s é s , m a i s 

n e m o n t r e n t j a m a i s u n g r a n d a t t a c h e m e n t à l e u r 

m a î t r e . 

A u p r i n t e m p s , la f e m e l l e m e t b a s d e q u a t r e 

à c i n q p e t i t s , r e l a t i v e m e n t a s s e z d é v e l o p p é s . 

- L ' u t i l i t é d o n t p e u v e n t ê t r e c e s a n i m a u x , e s t 

s u r p a s s é e e t d e b e a u c o u p par l e s d é g â t s q u ' i l s 

c a u s e n t ; auss i s o n t - i l s p o u r s u i v i s a v e c a c h a r n e 

m e n t . 

L e s d a s y u r i d é s c o m p r e n n e n t l e s g e n r e s s u i 

v a n t s : 

L E S T H Y L A C I N E S — THYLACINUS. 

Die Beulclhunde. 

C a r a c t è r e s . — L e s t h y l a c i n e s s e d i s t i n g u e n t 

d e s a u t r e s g r o u p e s d e la f a m i l l e p a r l e u r s f o r m e s 

g é n é r a l e s , q u i r a p p e l l e n t c e l l e s d e s c h i e n s ; par 

la d i s p o s i t i o n , la f o r m e e t l e n o m b r e d e l e u r s 

d e n t s , c e n o m b r e é t a n t d e q u a r a n t e - s i x : q u a 

t o r z e i n c i s i v e s , h u i t à. la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 

s ix à l a m â c h o i r e i n f é r i e u r e , q u a t r e c a n i n e s e t 

v i n g t - h u i t m o l a i r e s . 

L e s t h y l a c i n e s o n t d e s o s m a r s u p i a u x r u d i m e n -

t a i r e s e t c a r t i l a g i n e u x , e t l e u r m a r c h e e s t p l a n 

t i g r a d e . 

L e s e u l r e p r é s e n t a n t a c t u e l l e m e n t v i v a n t d u 

g e n r e e s t l ' e s p è c e s u i v a n t e . A u x é p o q u e s g é o 

l o g i q u e s a n t é r i e u r e s il e x i s t a i t d 'autres a n i m a u x 

q u i e n é t a i e n t v o i s i n s e t n ' e n d i f f éra i en t q u e p e u 

par l a d e n t i t i o n . 

LE THYLACINE CYNOCÉPHALE — THYLJCINUS 
CYNOCEPHALES. 

Der Bcutelhund, der Seutelwolf, der Zebrawolf, 
the Tasmanian Wolf. 

C a r a c t è r e s . — L e t h y l a c i n e c y n o c é p h a l e ( / ? < 7 . I ) , 

q u ' o n a auss i n o m m é Chien o u Loup à bourse,Loup 

zébré, e s t le p l u s r e m a r q u a b l e d e s m a r s u p i a u x c a r 

n a s s i e r s . G ' e s t a v e c j u s t e r a i s o n q u e l e s d i v e r s n o m s 

qu ' i l p o r t e lu i o n t é t é d o n n é s . A p r e m i è r e v u e . 

on d i r a i t u n c h i e n . S o n c o r p s a l l o n g é , la f o r m e 

d e s:i t ê t e , s o n m u s e a u o b t u s , s e s o r e i l l e s d r e s 

s é e s , s e s y e u x , sa q u e u e r e l e v é e , t o u t i n d i q u e u n 

c h i e n ; m a i s s e s j a m b e s s o n t p l u s c o u r t e s , e t sa 

d e n t i t i o n diffère d e c e l l e d e s c a n i d é s . 

L e I h y l a c i n e c y n o c é p h a l e est le p l u s g r a n d d e 

t o u s l e s m a r s u p i a u x c a r n a s s i e r s . I l a à p e u p r è s 

l a t a i l l e d u c h a c a l . Il m e s u r e e n v i r o n 1 m è t r e d e 

l o n g e t 8 0 c e n t , d e h a u t ; sa q u e u e a 5 0 c e n t . 

O n a d m e t q u e d e s m â l e s t r è s - v i e u x p e u v e n t m ê m e 

a t t e i n d r e u n e l o n g u e u r t o t a l e d e 2 m è t r e s . S o n 

p o i l c o u r t , l â c h e , e s t g r i s - b r u n , m a r q u é s u r le 

d o s d e d o u z e à q u a t o r z e b a n d e s t r a n s v e r s a l e s . 

L e s p o i l s d u d o s s o n t b r u n f r o n c é à la r a c i n e , 

b r u n - j a u n â t r e à la p o i n t e ; l es p o i l s d u v e n t r e s o n t 

d ' u n b r u n c la i r à la r a c i n e , d ' u n b r u n b l a n c h â t r e 

à la p o i n t e . L a t ê t e e s t p lus c l a i r e q u e le d o s ; l e s 

y e u x s o n t b l a n c h â t r e s ; u n e t a c h e f o n c é e o c c u p e 

l ' a n g l e a n t é r i e u r d e l 'œ i l , e t u n e b a n d e o b s c u r e 

s ' é t e n d a u - d e s s u s d e l ' œ i l . L e s o n g l e s s o n t b r u n s . 

L e s p o i l s d e l 'arr ière - tra in o n t p l u s d e l o n g u e u r 

q u e l e s a u t r e s . L e p e l a g e e s t c o u r t e t l a i n e u x . L a 

q u e u e e s t r e c o u v e r t e d a n s s a p a r t i e a n t é r i e u r e 

d e p o i l s m o u s , et d e p o i l s r o i d e s d a n s l e r e s t e d e 

s o n é t e n d u e . L a p h y s i o n o m i e d u t h y l a c i n e n 'e s t 

p a s t o u t à fait c e l l e d u c h i e n ; la b o u c h e , n o 

t a m m e n t , e s t p l u s f e n d u e , e t l 'œ i l e s t p l u s g r a n d . 

I M s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet a n i m a l 

n ' h a b i t e q u e la T a s m a n i e o u T e r r e d e V a n D i é -

m e n : o n n e t r o u v e s u r l e c o n t i n e n t a u s t r a l i e n 

q u e les o s s e m e n t s f o s s i l e s d e s e s c o n g é n è r e s . Il 

é t a i t t r è s - a b o n d a n t lors d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s 

c o l o n s e u r o p é e n s , a u g r a n d d é t r i m e n t d e s é m i -

g r a n t s , d o n t il r a v a g e a i t l e s t r o u p e a u x . Mais 

il a é t é p e u à p e u r e p o u s s é d a n s l ' i n t é r i e u r d e 

l ' î le , d a n s l e s m o n t a g n e s d u H a m p s h i r e e t d u 

W o o l n o r t h , o ù o n l e t r o u v e e n c o r e t r è s - f r é q u e m 

m e n t , à u n e a l t i t u d e d e 1 , 0 0 0 m è t r e s a u - d e s s u s 

d u n i v e a u d e la m e r . 

M i e n r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e t h y l a 

c i n e c y n o c é p h a l e r e s t e l e j o u r d a n s d e s c r e v a s 

s e s d e r o c h e r s , d a n s d e s g o r g e s s o m b r e s , i n a c 

c e s s i b l e s à l ' h o m m e , d a n s d e s c a v e r n e s o u d a n s 

d e s t a n i è r e s qu' i l s ' e s t e r e u s é e s . Il a d e s h a b i t u d e s 

e s s e n t i e l l e m e n t n o c t u r n e s . L a c o n t r a c t i o n c o n 

t i n u e l l e d e sa p u p i l l e m o n t r e c o m b i e n s e s y e u x 

s o n t s e n s i b l e s ; auss i a u c u n h i b o u n e c h e r c h e p l u s 

q u e l u i à se m e t t r e à l 'abri d e la l u m i è r e . C'est 

sans d o u t e c e t t e s e n s i b i l i t é qui fait q u e l ' a n i m a l e s t 

l e n t e t m a l a d r o i t p e n d a n t l e j o u r ; m a i s , la n u i t , 

i l e n es t t o u t a u t r e m e n t . Il e s t é v e i l l é , vif, s a u 

v a g e , e t m ê m e d a n g e r e u x ; i l n e r e c u l e p a s d e 

v a n t u n c o m b a t a v e c l e s c h i e n s , l es e n n e m i s l e s 

p l u s t e r r i b l e s qu'i l p u i s s e r e n c o n t r e r , e t e n s o r t 

v i c t o r i e u x . S a n s ê t r e l e p l u s f é r o c e do t o u s l e s 

m a r s u p i a u x c a r n a s s i e r s , i l e s t l e p l u s fort , l e p l u s 

h a r d i . C'est u n v é r i t a b l e l o u p , e t , e n p r o p o r t i o n 

d e sa t a i l l e , q u i e s t m o i n s for t e , i l c a u s e a u t a n t 

d e d é g â t s d a n s sa p a t r i e q u e le l o u p e n c a u s e 

c h a z n o u s . 
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Fig. 2. Le Sarcopliile ursien. 

Le thylacine cynocépha le se n o u r r i t de pet i ts 
animaux de tou te espèce : ve r t ébrés , insectes , 
mollusques et m ê m e annél ides . Là où les m o n t a 
gnes arr ivent j u s q u ' a u bord de la m e r , et où les 
Européens n 'on t pas encore mis pied, il rôde 
pendant la nu i t sur le rivage, c h e r c h a n t les ani
maux qui y ont été rejetés par les flots. A moins 
que le hasard ne lui fasse r encon t re r sur la plage 
que lque p h o q u e ou q u e l q u e poisson à demi 
pour r i , les coqui l lages paraissent ê t re le fond 
de ses repas hab i tue l s . Mais le thylacine en t re 
prend aussi des chasses p lus pénib les . Il poursu i t 
les kanguroos dans les prai r ies et dans les fo
rêts , les o rn i t ho rhynques (fig. 1) dans les rivières 
et les mara i s . Lorsqu ' i l est affamé, il ne dédai
gne a u c u n e nour r i tu re , et ne se laisse m ê m e 
pas ar rê ter par les p iquan t s de l 'échidné ; 
quelque incroyable que cela p u i s e para î t re , il 
mange cet an ima l , malgré les p iquan t s acérés 
dont il est couver t , ca r on t rouve ces mêmes pi
quants dans son es tomac . 

t b a s s e . — On prend le thylacine dans des 

pièges, ou b ien on le chasse avec des chiens. Il 
sait par fa i tement se défendre con t re ceux-c i , et 
m o n t r e une férocité et u n e méchance t é qu i sont 
bien au-dessus de sa pet i te tail le. Il comba t en 
désespéré , et t ient tê te à t ou t e une m e u t e ; il l u i 
est m ê m e arr ivé de me t t r e des chiens en fuile. 

C a p t i v i t é . — O n sai t t r è s -peu de chose su r la 
vie du thylacine cynocéphale en capt ivi té . Quel
ques personnes affirment qu' i l est c ra in t i f , s tupide , 
indomptab le , difficile à en t re t en i r , e tc . Des faits 
récents inf i rmentees assert ions, au moins en p a r 
t ie . La Soci été zoologique de Londres possède dans 
le Ja rd in de Regen t ' s -Pa rk trois thylac ines , les 
seuls que l 'on ai t enco re vus en E u r o p e , et une. 
femelle y est depuis 1849. Cette femelle fut 
pr ise dans u n lacet , à 30 milles anglais au n o r d -
est de Laun igs ton , p rès de la r ivière Pa t r i ck . On 
la mit d 'abord dans u n e maison à demi c o n s 
t ru i t e . E l l eé l a i l t rès -exc i tée , faisait des bonds de 
plus de 2 mè t r e s de h a u t e u r , g r impai t dans les 
cha rpen tes avec l'agilité d 'un chat . On lui d o n n e , 
c o m m e aux autres thy lac ines , de la viande de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mouton, qu'elle préfère à toute autre. On a 
cherché à nourrir des individus nouvellement 
pris avec de la chair de wombat; ils n'y ont nul 
lement touché. 

LES SARCOPI1ILES ou DIABLES — 
SABCOPH/LUS. 

Die Baubbeuller. 

C a r a c t è r e s . — Les sarcophiles, que leur carac
tère farouche, indomptable, a fait comparer à 
des diables (d'où le générique Diabolus, que Gray 
en a tiré), ont le corps ramassé comme celui d'un 
ours, la tête courte et large, les jambes de 
moyenne hauteur, la plante des pieds et les doigts 
nus, les ongles longs, recourbés en faux, la 
queue épaisse, de la moitié de la longueur du 
corps, les yeux petits, continuellement étince-
lants de fureur, les oreilles courtes et larges, les 
moustaches fortes. Les dents se suivent sans in
terruption ; les canines sont très-fortes. Le crâne 
est remarquable par son peu de longueur et par 
la largeur du museau. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Une seule 
espèce ayant la même patrie que les thylacines, 
compose ce genre. 

LE SARCOPHILE TJRSIEN — SJIICOPHILVS 
URSINUS. 

Der Teufel, the Taxmanian Devil. 

C a r a c t è r e s . — Le sarcophile ursien (fig. 2) ou 
devil (diable), comme l'ont nommé les émigrants, 
à, cause de sa sauvagerie, de ses appétits carnas
siers, est intermédiaire par ses formes générales 
à un ursidé et à un mustélidé. Il a 60 cent, de 
long et sa queue en a 30. Son pelage est 
grossier; la tête, le ventre et la queue sont 
d'un brun noir ; des taches blanches, variables 
pour la forme et les dimensions, ornent, la poi
trine, les pattes de devant, la région du sacrum 
et les cuisses. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 
est propre à la Tasmanie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — De l'aveu 
de tous les observateurs, on ne peut voir un ani
mal plus méchant, plus insensé, plus furieux ; 
jamais il ne met de trêve à sa colère ou à sa mau
vaise humeur ; la moindre cause l'irrite, et c'est 
la seule marque d'activité qu'il donne. Il a des 
habitudes complètement nocturnes, et il craint 
autant la lumière que les thylacines et les hiboux. 
On a remarqué que les individus captifs se réfu
gient toujours avec une certaine anxiété dans l'en

droit leplus obscur delà cage,se détournentde la 
lumière, et cherchent, en contractant continuel
lement leur pupille, à protéger leur rétine contre 
l'action blessante des rayons lumineux. Tant que 
le soleil est à l'horizon, le sarcophile ou diable 
se retire dans les endroits les plus sombres et les 
plus reculés, dans les crevasses des rochers, 
entre des racines d'arbres, et tombe dans un 
sommeil profond, dont le bruit d'une chasse 
même ne le tire pas. Quand la nuit s'est faite, il 
quitte son gîte et rôde, cherchant de la nourri
ture ; il se montre agile et rapide dans ses mou
vements, moins cependant que les viverridés et 
les mustélidés, qu'il remplace dans la Nouvelle-
Hollande. Il marche comme l'ours,en posant toute 
la plante du pied sur le sol; il s'assied comme un 
chien, en reposant sur les pattes de derrière, et 
porte sa nourriture à la bouche avec ses pattes 
de devant. 

Il se précipite avec rage sur tous les animaux 
dont il lui est possible de s'emparer, et fait sa 
proie des vertébrés aussi bien que des inverté
brés. Tout lui est bon; sa voracité n'a pas de 
bornes. En chassant, il donne de la voix; et cetle 
voix est quelque chose qui tient le milieu entre 
un aboiement et un grognement. 

Le nombre des petits du sarcophile est de 
trois à cinq. On croit que la femelle les porte 
longtemps avec elle, mais il n'y a rien de bien 
certain à ce sujet. 

C h a s s e . — Le sarcophile est d'autant plus fa
cile à attraper qu'il est très-vorace. Il tombe dans 
chaque piège, mord à chaque amorce, que ce 
soit un morceau de viande, un morceau de pois
son, ou un mollusque. Il est plus difficile de 
le chasser avec des chiens ; il combat contre 
eux avec une rage incroyable, jusqu'à son der
nier soupir, et grâce à la grande force de ses mâ
choires, à ses dents terribles, à sa fureur, à son 
intrépidité, il peut leur opposer une résistance 
qui le rend parfois vainqueur. Il n'y a pas de 
chien de chasse qui ose lutter avec cet animal. 

Dans les premiers temps de leur établissement, 
les colons de la terre de Van-Diémen eurent 
beaucoup à souffrir des ravages que le sarcophile 
exerçait dans leurs basses-cours. Comme les 
martes, il se glissait la nuit dans les poulaillers 
et égorgeait tout ce qu'il y trouvait. Aussi 
ne tardèrent-ils pas à le considérer comme un 
ennemi qu'ils devaient poursuivre avec achar
nement. Les mille pièges qu'ils lui dressèrent, 
les chasses qu'ils organisèrent contre lui, con
traignirent bientôt cette espèce à se réfugier dans 
les forêts les plus épaisses, les plus impénétrables 
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Fig. 3. Le Dasyure de Maugé. 

des m o n t a g n e s . A u j o u r d ' h u i i l a c o m p l è t e m e n t 

disparu de b i e n des e n d r o i t s , e t , là m ô m e o ù il e s t 

a b o n d a n t , il n e s e m o n t r e p l u s q u ' a s s e z r a r e m e n t . 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , l e s a r c o p h i l e n e 

modi f ie pas s o n c a r a c t è r e . A p r è s p l u s i e u r s a n n é e s , 

il es t e n c o r e a u s s i f u r i e u x q u ' a u j o u r o ù il e s t t o m b é 

au p o u v o i r d e l ' h o m m e . U s e p r é c i p i t e sans m o t i f 

c o n t r e les b a r r e a u x d e sa c a g e , d o n n e a u t o u r d e 

lui d e s c o u p s d e p a t t e , c o m m e s'il v o u l a i t d é c h i r e r 

q u i c o n q u e s ' a p p r o c h e . S e s é c l a t s d e c o l è r e s o n t 

s o u v e n t i n e x p l i c a b l e s ; j a m a i s i l n e m o n t r e l e 

m o i n d r e a t t a c h e m e n t p o u r la p e r s o n n e qu i lu i 

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

de h a i n e et d e f u r e u r q u e l e s é t r a n g e r s o u q u e 

les a n i m a u x l e s p l u s ino f fens i f s q u i l ' a p p r o 

c h e n t . E n m ê m e t e m p s , i l e s t p a r e s s e u x e t s t u -

p ide . Il dor t d a n s l e c o i n l e p l u s s o m b r e d e sa 

c a g e , q u a n d ses a c c è s d e r a g e s o n t p a s s é s . On 

p e u t le n o u r r i r f a c i l e m e n t e t n e lu i d o n n e r 

p e n d a n t p l u s i e u r s j o u r s q u e d e s o s , q u ' i l b r i s e 

e n t r e se s d e n t s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e s c o l o n s c h a s s e n t le 

s a r c o p h i l e p o u r e n avo ir la c h a i r q u i , d i t -on , e s t 

t r è s - b o n n e e t assez s e m b l a b l e , p o u r l e g o û t , à 

ce l l e d u v e a u . 

L E S D A S Y U R E S — DASYUIWS. 

Die Beuldmarâer, the Dasyures. 

C a r a c t è r e s . — U n t r o i s i è m e g e n r e d e m a r 

s u p i a u x c a r n a s s i e r s r e n f e r m e l e s d a s y u r e s . P a r 

l eur po i l , c e s a n i m a u x p a r a i s s e n t i n t e r m é d i a i r e s 

aux r e n a r d s et a u x m a r t e s , s a n s r e s s e m b l e r spé 

c i a l e m e n t ni à c e l l e s - c i ni à c e u x - l à . L e u r c o r p s 

es t a l l o n g é , é l a n c é ; l e u r c o u e s t assez l o n g ; l e u r 

m u s e a u effilé ; l e u r s j a m b e s s o n t b a s s e s , d e 

m o y e n n e é p a i s s e u r , c e l l e s d e d e r r i è r e s o n t u n p e u 

p l u s l o n g u e s q u e c e l l e s de d e v a n t ; i ls o n t q u a t r e 

d o i g t s s é p a r é s , a r m é s d ' o n g l e s forts , r e c o u r b é s , 

p o i n t u s , e t u n p o u c e r u d i m e n t a i r e ; l e u r q u e u e e s t 

l o n g u e , t o u f f u e ; l e u r s m â c h o i r e s s o n t a r m é e s d e 

q u a r a n t e - d e u x d e n t s , p a r m i l e s q u e l l e s v i n g t - q u a 

tre m o l a i r e s s e u l e m e n t , d o u z e à c h a q u e m â c h o i r e . 

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

s o n t e x c l u s i v e m e n t p r o p r e s à l ' A u s t r a l i e , et l ' on 

e n c o n n a î t q u a t r e e s p è c e s , p a r m i l e s q u e l l e s : 

LE DASYURE DE MAUGÉ — DASYUIWS MAÏIGFA. 

Dcr ge/leckte Beutelmurder, the Dasyure. 

C a r a c t è r e s . — L e d a s y u r e d e M a u g é (/fy. 3) e s t 

u n e d e s e s p è c e s l e s p l u s c o n n u e s . E l l e e s t d'un b r u n 

f a u v e , p l u s o u m o i n s c la ir , a v e c l e v e n t r e b l a n c . 

S u r l e d o s s e t r o u v e n t d e s t a c h e s b l a n c h e s , i r r é 

g u l i è r e s , v a r i é e s , p l u s p e t i t e s s u r la t ê t e q u e sur 

le d o s . S e s o r e i l l e s p o i n t u e s , d e m o y e n n e g r a n 

d e u r , s o n t c o u v e r t e s d e p o i l s c o u r t s e t n o i r s . 

L e b o u t d u m u s e a u e s t c o u l e u r c h a i r . L ' a n i m a l 

a 15 c e n t , d e h a u t sur 4 0 c e n t , d e l o n g , e t la 

l o n g u e u r d e la q u e u e e s t d e 3 0 c e n t . 

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

l e d a s y u r e d e M a u g é d a n s la N o u v e l l e - H o l l a n d e , 

o ù il e s t p a r t o u t a s s e z c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il h a b i t e 

l e s f orê t s a u b o r d d e la m e r . L e j o u r , i l s e c a c h e 

e n t r e d e s r a c i n e s , d e s p i e r r e s , o u d a n s d e s t r o n c s 

d 'arbres c r e u x , e t sor t à la t o m b é e d e la n u i t 

p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . Il se n o u r r i t s u r t o u t 
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Fig. 4. Le Phascogale tafa. 

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

d e pe t i t s m a m m i f è r e s , d ' o i s e a u x qu i n i c h e n t s u r 

l e so l , e t m ê m e d ' i n s e c t e s . Il v i s i t e l e s p o u l a i l 

l e r s , é g o r g e l e s v o l a i l l e s , v o l e l a v i a n d e e t la 

g r a i s s e d a n s l e s h a b i t a t i o n s . S a m a r c h e est. tra î 

n a n t e , m a i s s e s a u t r e s m o u v e m e n t s s o n t vifs 

e t r a p i d e s ; i l p o s e e n m a r c h a n t t o u t e la p l a n t e à 

t e r r e . Il n 'es t p a s h a b i l e g r i m p e u r , e t se t i en t d e 

p r é f é r e n c e s u r le s o l . 

L e n o m b r e d e ses p e t i t s var ie d e q u a t r e a. s ix . 

I l s n a i s s e n t t r è s - i m p a r f a i t s , e t r e s t e n t l o n g t e m p s 

d a n s la p o c h e d e l e u r m è r e . 

C h a s s e . — C e t t e e s p è c e est. p o u r s u i v i e a v e c 

a u t a n t d ' a r d e u r q u e c e l l e s d o n t n o u s v e n o n s de 

f a i r e l 'h i s to i re . O n la p r e n d s o u v e n t e n q u a n t i t é 

c o n s i d é r a b l e d a n s d e s p i è g e s e n fer q u e l 'on 

a m o r c e a v e c u n a n i m a l . 

C a p t i v i t é . — L e d a s y u r e d e M a u g é n ' a r i e n 

d e p l a i s a n t e n capt iv i t é ; l 'on p e u t m ê m e d ire 

qu' i l e s t c o m p l è t e m e n t e n n u y e u x . 11 n'a ni d o u 

c e u r , n i c h a r m e s , ni v i v a c i t é , e t s o n i n t e l l i g e n c e 

e s t t r è s - b o r n é e . l i n e s ' a t t a c h e j a m a i s à s o n g a r 

d i e n . Q u a n d o n a p p r o c h e d e sa c a g e , i l se r e t i r e 

d a n s u n c o i n , s ' adosse e t o u v r e la b o u c h e , t o u t 

c o m m e l e fa i t l ' o p o s s u m . C e p e n d a n t c e t t e p o s i 

t i o n m e n a ç a n t e n ' a n n o n c e pas u n e n n e m i b i e n 

d a n g e r e u x , car o n p e u t l e p r e n d r e s a n s qu' i l fasse 

a u c u n e r é s i s t a n c e . L o r s q u ' o n l ' e x c i t e , i l souff le 

u n p e u c o m m e l é c h a i , sans c h e r c h e r a m o r d r e . 

Il cra int la l u m i è r e c o m m e l e s autres a n i m a u x 

d e la m ê m e f a m i l l e , e t se t i e n t t o u t le j o u r d a n s 

l e c o i n l e p l u s s o m b r e d e sa c a g e . Il n 'e s t p a s 

s e n s i b l e a u x i n f l u e n c e s d e s s a i s o n s . C o m m e il 

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

c o n s e r v e r f a c i l e m e n t . T o u t e f o i s , i l p r é f è r e à. tout-

l a v i a n d e c r u e o u c u i t e . S a v o r a c i t é e s t l o i n d ' é g a 

l e r c e l l e d e s a n i m a u x p r é c é d e n t s . Q u a n d o n lu i 

d o n n e d e la v i a n d e , i l l a p r e n d a v e c u n e c e r t a i n e 

p r u d e n c e , e n d é c h i r e u n m o r c e a u , le j e t t e e n 

l 'a ir , l e sa is i t d e n o u v e a u e t l 'avale . Si l e m o r c e a u 

n 'a p a s u n e d i r e c t i o n c o n v e n a b l e , il l e p r e n d 

a lors e n t r e s e s p a t t e s d e d e v a n t . A p r è s s o n r e p a s , 

i l s ' a s s i e d , frot te s e s p a t t e s a n t é r i e u r e s l ' u n e 

c o n t r e l ' au t re , s e n e t t o i e le m u s e a u e t t o u t l e 

c o r p s , car il e s t t r è s - p r o p r e . 

N i sa c h a i r ni sa p e a u n e s o n t u t i l i s é e s . 

L E S P I I A S C O G A L E S — PHASCOGALE. 

Die Beuteibilcke, the Phascogales. 

C a r a c t è r e s . — L e s p h a s c o g a l e s s o n t de p e t i t s 

m a r s u p i a u x c a r n a s s i e r s , qui r a p p e l l e n t p l u s o u 

m o i n s les m u s a r a i g n e s . Us o n t l e c o r p s r a m a s s é ; 

l e s j a m b e s c o u r t e s ; c i n q d o i g t s , d o n t u n p o u c e 

d é p o u r v u d ' o n g l e , e t l es q u a t r e a u t r e s m u n i s 

d ' o n g l e s a i g u s e t r e c o u r b é s ; la t ê t e p o i n t u e ; l es 

o r e i l l e s e t l e s y e u x a s s e z g r o s ; la q u e u e à p e u 

p r è s a u s s i l o n g u e q u e le c o r p s , g a r n i e , d a n s sa 

m o i t i é p o s t é r i e u r e , d e l o n g s p o i l s en p i n c e a u . 

L e s i n c i s i v e s s u p é r i e u r e s s o n t t r è s - g r a n d e s ; l e s 

c a n i n e s a l l o n g é e s , d e m o y e n n e l o n g u e u r , l e s 

f a u s s e s m o l a i r e s e n f o r m e d e t u b e r c u l e s p o i n t u s , 
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a n a l o g u e s à c e l l e s d e s i n s e c t i v o r e s . E n f i n i ls o n t 

h u i t m a m e l l e s d i s p o s é e s e n c e r c l e . 

H i s t r i h u t i n n g é o g r a p h i q u e . — Ces a n i m a u x 

h a h i t e n t t o u s l ' A u s t r a l i e . 

M t e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s m œ u r s 

e t les h a b i t u d e s d e s p h a s c o g a l e s n e s o n t pas e n 

core b i e n c o n n u e s . O n sa i t s e u l e m e n t qu ' i l s 

v ivent sur les arbres e t se n o u r r i s s e n t d ' insecLes . 

LE PHASCOGALE TAFA — PHASCOGJLE 
PENICILLA TA. 

Die Tapoa-tafa, The Phascogale. 

C a r a c t è r e s . — Le p h a s c o g a l e , q u e l e s i n d i g ë n e s 

n o m m e n t Tapoa-tafa (figA), a à p e u près la ta i l l e 

de l ' écureui l ; il m e s u r e 2 5 c e n t , d e l o n g , e t la 

q u e u e a 2 2 c e n t . S o n p o i l e s t l o n g , m o u , lai

n e u x , gr i s sur le d o s , b l a n c o u g r i s - b l a n c h â t r e 

sous l e v e n t r e ; l e s y e u x s o n t e n t o u r é s d ' u n c e r c l e 

no ir et s u r m o n t é s d ' u n e t a c h e c l a i r e . L e m i l i e u 

du front e t d e l a t ê t e e s t f o n c é , l e s p o i l s é tan t 

noirs a u b o u t . L e s d o i g t s s o n t b l a n c s . L a q u e u e 

est r e c o u v e r t e d a n s s o n p r e m i e r c i n q u i è m e d ' u n 

poi l l i s se , a n a l o g u e à c e l u i qui r e v ê t l e re s t e d u 

c o r p s ; l es q u a t r e a u t r e s c i n q u i è m e s s o n t c o u v e r t s 

de p o i l s l o n g s , t o u l l u s , f o n c é s , c e q u i fait q u e la 

q u e u e diffère d u r e s t e d u c o r p s . 

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

est t r è s - r é p a n d u d a n s t o u t e l ' A u s t r a l i e . On le 

r e n c o n t r e d a n s l e p a y s p l a t a u s s i b i e n q u e d a n s 

TSltEIIM. 

la m o n t a g n e , t a n d i s q u e la p l u p a r t d e s a u t r e s 

m a m m i f è r e s a u s t r a l i e n s h a b i t e n t u n e c e r t a i n e 

a l t i t u d e . 

M œ n r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e p h a s 

c o g a l e tafa e s t e n a p p a r e n c e u n p e t i t ê t r e é l é 

gant , i n n o c e n t , i n c a p a b l e d e n u i r e e t d e s t i n é 

à d e v e n i r l e favor i d e l ' h o m m e ; m a i s a u 

c u n a n i m a l n e d é m e n t a u s s i c o m p l è t e m e n t la 

p r e m i è r e i m p r e s s i o n q u ' i l p r o d u i t , c a r c ' e s t u n 

vrai fléau p o u r l e s c o l o n s , u n c a r n a s s i e r s a u v a g e , 

f é r o c e , a u d a c i e u x , q u i s ' en ivre d e s a n g , e t q u i 

e x e r c e s e s m é f a i t s j u s q u e d a n s l ' i n t é r i e u r d e s h a 

b i t a t i o n s . S a p e t i t e ta i l l e , sa t ê t e é t r o i t e e t m i n c e , 

l u i p e r m e t t e n t d e p a s s e r c o m m e u n e b e l e t t e par 

l e s o u v e r t u r e s l e s p l u s é t r o i t e s ; d a n s u n p o u l a i l 

l e r , i l c a u s e l e s p l u s af freux r a v a g e s . A u c u n m u r , 

a u c u n e n c l o s n 'arrête c e t a n i m a l . L a p l u s l é g è r e 

f e n t e suffit à l ' i n t r o d u i r e ; il g r i m p e , i l s a u t e par 

d e s s u s l e s m u r s e t l e s h a i e s ; e n u n m o t , il p é n è 

tre p a r t o u t . H e u r e u s e m e n t p o u r l e s c o l o n s q u ' u n 

ê t r e a u s s i d a n g e r e u x n'a pas les d e n t s d e s r a t s , et 

qu ' i l n e p e u t r i e n c o n t r e u n e b o n n e p o r t e q u i s'a

d a p t e b i e n . Mai s i l faut avo ir la p r é c a u t i o n d e fer

m e r s o i g n e u s e m e n t l e s p o u l a i l l e r s e t l e s p i g e o n 

n i e r s . S i l e p h a s c o g a l e tafa ava i t la ta i l l e d u 

t h y l a c i n e et u n e f é r o c i t é p r o p o r t i o n n é e à c e l t e 

t a i l l e , il d é p e u p l e r a i t d e s c o n t r é e s e n t i è r e s e t d e 

v i e n d r a i t l e p l u s t e r r i b l e d e t o u s les c a r n a s s i e r s . 

L e s c o l o n s d i s e n t q u e la p o u r s u i t e a c h a r n é e 

à l a q u e l l e c e t a n i m a l e s t e n b u t t e d e la part des 

II — t o i 
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blancs et des indigènes n e résul te pas s e u l e m e n t 
de la voraci té qui le caractér ise ; elle aura i t en
core u n au t re motif. U n phascogale que l 'on at
t a q u e se défend avec a c h a r n e m e n t et fait des 
blessures douloureuses et m ê m e dangereuses , 
de là vient q u e la s imple vue de l ' an imal a l l ume 
la soif de la vengeance de l ' h o m m e . On r e d o u t e 
donc le phascogale lafa, et les indigènes e u x -
m ê m e s n 'osen t pas e n t r e r en lut te avec lu i . 

C'est la nu i t que le phascoga le tafa qu i t t e sa 
re t ra i te et che rche sa n o u r r i t u r e . On le r e n c o n 
t r e c e p e n d a n t parfois d u r a n t le j o u r , en plein so
leil. Il est t rès-agi le , s u r t o u t dans les b r a n c h e s 
d ' a rb res . Cet an ima l vit p lus l a q u e sur la t e r r e ; 
il saute et bondi t de b r a n c h e en b r a n c h e , de 
c ime en c ime , c o m m e un écureui l . Sa longue 
queue lu i ser t de gouvernai l et de ba lanc ie r . Les 
t roncs creux des arbres lui servent de re t ra i t e . 

L E S A I N T É C I 1 I N E S — ANTECUINUS. 

Die Beutelmàuse. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre se d is t ingue d u p r é 
céden t par u n e taille qu i a t te in t à pe ine celle 
d 'une souris ou d 'un pet i t r a t , une q u e u e moins 
longue q u e le corps , à poils cou r t s et tous de 
même, l ongueur , des dents incisives moyennes , 
souvent a l longées . 

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

nes , don t on c o m p t e de douze à quinze espèces , 
hab i t en t s u r t o u t le sud de la Nouvel le-Hollande, 
où ils sont t r è s - r épandus , t rôs -mul t ip l iés . 

J U œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us r e p r é s e n 

t en t p a r m i les m a r s u p i a u x les m u s a r a i g n e s , aux
quel les ils r e s semblen t par leurs m œ u r s e t leur 
genre de vie. Ce sont des a n i m a u x arbor icoles , 
qu i g r i m p e n t à mervei l le , et sont les plus agiles 
d ' en t re tous les g r impeurs ; ils couren t n o n - s e u 
l e m e n t sur la face supér ieure , mais encore sur 
la face inférieure des t roncs , le corps en bas , 
c o m m e les pa resseux . Ils descendent la tê te la 
p r e m i è r e , s au ten t de b r a n c h e en b r a n c h e avec 
u n e habi le té r e m a r q u a b l e et souvent à de grandes 
dis tances . 

L'ANTEGHINE A PATTES JAUNES — ANTECHINVS 
FLAVIPES. 

Der gelbfûssige Beutclmilch, Tlie Yellow-footed pouched 
Mouse. 

C a r a c t è r e s . — Notre figure 5 représen te cet 
an ima l , qui n 'a guè re plus de 20 cent , de long, 
sur lesquels 8 appa r t i ennen t à la queue . 11 a 

u n poil assez abondan t et m o u ; le fond en est 
gris foncé, les par t ies supér ieures sont no i râ t res , 
avec des taches j a u n e s , les côtés roux- jaune , 
oc re - jaune , ou j a u n e c la i r ; le m e n t o n et la po i 
t r ine b l anchâ t r e s , la queue est claire , m a r q u é e 
par -c i p a r - l à de taches foncées. 

L E S M Y R M É C O B I E S — MYRMECOBIUS. 

C a r a c t è r e s . — Ce gen re , que que lques au teurs 
r angen t p a r m i les d a s y u r i d é s , que d 'au t res font 
type d ' une famille à part , celle des myrmëcobiex, 
est caractér isé par u n corps a l l ongé , u n museau 
po in tu , u n e queue m o y e n n e , ve lue , non pré
hensi le , cinq doigts aux pieds , séparés , a rmés de 
fortes griffes, couverts de poils en dessous, u n e 
langue extensible . La femelle n ' a pas de bourse 
marsupia le , mais ses mamel les , a u n o m b r e de 
h u i t , sont disposées en cerc le . On compte cin
quan te -deux dents pet i tes , sauf les can ines et les 
ar r iè re-mola i res , et s u r m o n t é e s , à la c o u r o n n e , 
par des tube rcu le s émoussés . Si l 'on excepte les 
a rmadi l les et. que lques cé t acés , aucun au t r e 
m a m m i f è r e n ' en offre au tant . 

L'espèce u n i q u e sur laquel le ce genre repose 
est : 

LE MYRMÉCOBIE A BANDES — MYRMECOBIUS 
FASC1ATUS-

Der Ameisenbeutler ou Spitibeutler, The Myrmecobius. 

C a r a c t è r e s . — Le myrmôcob ie (fig. 6) peu t à 
b o n droi t ê tre r egardé c o m m e u n des m a r s u p i a u x 
les plus r e m a r q u a b l e s . Il a à peu près la taille de 
l ' écureu i l . Son poil le r a p p r o c h e des m a r s u p i a u x 
carnass iers , mais sa dent i t ion l 'en éloigne. 11 a 
27 cent , de long et au t an t de h a u t ; la l ongueur 
de sa queue est de 20 cent . Son corps est couver t 
d 'un pelage abondan t . Sa tê te est c o u r t e ; sa 
q u e u e , longue et touffue. Sous des poils soyeux, 
longs et assez grossiers se t rouve un duvet cour t e t 
épais ; la lèvre supér ieure por te des mous taches ; 
de longs poils roides se t rouven t au-dessous de 
l 'œil . La cou leur et les dessins de la robe r a p p e l 
len t le thylacine. Le train de devant est j aune-oc re 
clair , pa r suite d ' un mélange de poils b l a n c s ; il 
passe p e u à p e u au noir , qu i est la cou leu r de la plus 
g r a n d e par t ie de la moi t ié pos té r ieure du corps , 
laquel le est m a r q u é e de neuf bandes t ransversa
les b l anches ou gris b l anc . Les deux p remiè re s 
de ces bandes , qu i co r re sponden t à peu près au 
mi l i eu d u corps , sont p e u visibles, et se confon
den t avec la cou l eu r fondamenta le ; les deux su i 
vantes ont une te in te plus n e t t e ; les qua t re su i -
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Fig. 6. Le Myrmécobie à bandes. 

vantes s o n t d e n o u v e a u m o i n s t r a n c h é e s , e t la 

n e u v i è m e es t t r è s - n e t t e . On r e n c o n t r e c e r t a i n e s 

var ia t ions d a n s la d i s p o s i t i o n e t la c o l o r a t i o n 

de ces b a n d e s . T o u t e la p a r t i e i n f é r i e u r e d u 

corps es t b l a n c - j a u n â t r e ; l e s j o u e s s o n t d ' u n 

j a u n e fauve c la ir , l e s p a t t e s d ' u n j a u n e b r u n 

c la ir e n d e h o r s , b l a n c h e s e n a v a n t . L a t ê t e e s t 

b r u n e , par s u i t e d u m é l a n g e d e p o i l s n o i r s , 

j a u n e fauve e t b l a n c s . L e s p o i l s d e la q u e u e s o n t 

no ir s , b l a n c s et o c r e j a u n e ; c e u x d e la f a c e in fé 

r i eure sont d 'un j a u n e f a u v e à la r a c i n e , c e u x d e 

la face s u p é r i e u r e n o i r s , t o u s o n t l e b o u t b l a n c . 

Le d u v e t est g r i s - b l a n c . L e m u s e a u , l e s l è v r e s , l e s 

o n g l e s s o n t n o i r s . 

I M i i t r i l i u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e m y r m é c o -

bie â b a n d e s , q u e l ' o n c o n n a î t d e p u i s u n e v i n g 

ta ine d ' a n n é e s s e u l e m e n t , a é t é d é c o u v e r t a u x 

e n v i r o n s de la r iv ière d e s C y g n e s , d a n s l ' A u s t r a l i e 

o r i e n t a l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P a r l e s c o u 

l eurs d i v e r s e s qui l e p a r e n t , c e t a n i m a l p la î t à la 

v u e , et l ' i m p r e s s i o n a g r é a b l e q u ' i l p r o d u i t e s t 

e n c o r e a u g m e n t é e q u a n d o n l e v o i t e n v i e . 

Il est a g i l e e t c o u r t e n fa i sant d e p e t i t s s a u t s , 

et en t e n a n t sa q u e u e c o m m e l ' é c u r e u i l . S a c o u r s e 

n ' e s t p a s t r è s - r a p i d e , m a i s il c o m p e n s e c e t t e i m 

p e r f e c t i o n par sa r u s e e t sa v i v a c i t é . D a n s l e s fo 

r ê t s v i e r g e s , o ù i l s e t i e n t d e p r é f é r e n c e , i l 

t r o u v e à c h a q u e pas u n e c a v i t é , u n t r o n c d 'arbre 

c r e u x , u n e f e n t e d e r o c h e r , qu i p e u v e n t l u i s e r 

vir d e l i e u de r e p o s e t d e r e f u g e l or squ ' i l e s t 

p o u r s u i v i ; i l sa i t h a b i l e m e n t s e b l o t t i r d a n s d e 

p a r e i l l e s r e t r a i t e s , e t y r e s t e a v e c o b s t i n a t i o n l o r s 

q u ' u n d a n g e r le m e n a c e . L ' e n f u m e r m ê m e n e 

s er t a l o r s d e r i e n , e t s o u v e n t l ' h o m m e s e l a s s e 

e n a t t e n d a n t q u e l ' a n i m a l c è d e à l ' a c t i o n s u f f o 

c a n t e d e la f u m é e . 

C o m m e s o n n o m l ' i n d i q u e , l e m y r m é c o b i e s e 

n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t d e f o u r m i s . A u s s i l e s 

l i e u x o ù il y a le p l u s d e f o u r m i l i è r e s s o n t - i l s 

c e u x q u ' i l p r é f è r e . S e s o n g l e s a i g u s , sa l a n g u e 

t r è s - l o n g u e s o n t d e s i n s t r u m e n t s e n h a r m o n i e 

a v e c son g e n r e d e n o u r r i t u r e . Il a l l o n g e c e l l e - c i 

c o m m e le f o u r m i l i e r à c r i n i è r e , et la r e t i r e r a p i d e 

m e n t d a n s sa b o u c h e q u a n d u n n o m b r e suf f i sant 

d e f o u r m i s s'y e s t fixé. Il s e n o u r r i t e n c o r e d ' a u 

t r e s i n s e c t e s ; a u b e s o i n , d e la m a n n e q u i s u i n t e 

d e s b r a n c h e s d e s e u c a l y p l é e s e t m ê m e d ' h e r b e . 

A u c o n t r a i r e d e s a u t r e s m a r s u p i a u x c a r n a s 

s i e r s , c e t a n i m a l e s t t r è s - i n n o c e n t . L o r s q u ' o n 
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s 'en e m p a r e , il n e c h e r c h e n i à m o r d r e ni à grif

fer ; a u p l u s fa i t - i l e n t e n d r e u n fa ib le g r o g n e 

m e n t , e t s'il v o i t q u ' i l n e l u i s o i t p a s p o s s i b l e d e 

f u i r , i l s e l a i s s e p r e n d r e s a n s r é s i s t a n c e . L a c a p 

t iv i té e s t p o u r l u i la m o r t , car l ' h o m m e n e p o u r 

rait lu i f o u r n i r e n q u a n t i t é suf f i sante la nourr i 

t u r e qu i lu i c o n v i e n t , e t n o t a m m e n t d e s f o u r m i s . 

LES D1DELPHIDRS — DIDELPH1. 

Die Beutclratten. 

C a r a c t è r e s . — L e s d i v e r s g e n r e s q u e l 'on r é u 

n i t d a n s c e t t e f a m i l l e c o m p r e n n e n t d e s m a r s u 

p i a u x d e p e t i t e o u m o y e n n e t a i l l e , qu i a t t e i g n e n t 

a u p l u s la g r o s s e u r d 'un c h a t , e t n e d é p a s s e n t 

s o u v e n t p a s c e l l e d ' u n e s o u r i s . L e u r c o r p s e s t 

r a m a s s é ; l e u r t ê t e e s t t e r m i n é e p a r u n m u s e a u 

p l u s o u m o i n s p o i n t u ; l e u r s y e u x e t l e u r s o r e i l 

l e s s o n t g r a n d s ; l e u r q u e u e e s t d e l o n g u e u r v a 

r i a b l e , g é n é r a l e m e n t p r e n a n t e e t n u e a u b o u t ; 

l e u r s j a m b e s d e d e r r i è r e s o n t p l u s l o n g u e s q u e 

c e l l e s d e . d e v a n t ; i ls o n t e i n q d o i g t s à c h a q u e p i e d , 

l e p o u c e é t a n t o p p o s a b l e j u s q u ' à u n cer ta in p o i n t . 

D a n s u n g e n r e , l e s d o i g t s s o n t r é u n i s par u n e 

m e m b r a n e p a l m a i r e . L a b o u r s e m a i s u p i a l e m a n 

q u e à q u e l q u e s e s p è c e s ; c h e z l e s a u t r e s , e l l e 

e x i s t e e t s ' ouvre s o u v e n t p l u s e n arr i ère q u ' e n 

avant . L e n o m b r e d e s m a m e l o n s , q u o i q u e var ia 

b l e , e s t g é n é r a l e m e n t é l e v é . 

L a d e n t i t i o n d e s d i d e l p h i d é s e s t c e l l e d e s c a r n a s 

s i e r s . I l s o n t d e s c a n i n e s a s s e z d é v e l o p p é e s , d e s 

m o l a i r e s p l u s o u m o i n s p o i n t u e s et t r a n c h a n t e s ; 

d e f a u s s e s m o l a i r e s p o u r v u e s d e d e u x r a c i n e s e t 

d ' u n e c o u r o n n e d e n t e l é e e t p o i n t u e ; d e s m o l a i r e s 

s u p é r i e u r e s à tro is r a c i n e s , e t a y a n t u n e c o u r o n n e 

à d e u x , r a r e m e n t à q u a t r e p a n s ; d e s i n c i s i v e s 

g r a n d e s o u p e t i t e s , m o u s s e s o u a i g u ë s , l e s d e u x 

m é d i a n e s s u p é r i e u r e s é t a n t g é n é r a l e m e n t t r è s -

g r a n d e s . L a c o l o n n e v e r t é b r a l e c o m p r e n d s e p t 

v e r t è b r e s c e r v i c a l e s , t r e i z e v e r t è b r e s d o r s a l e s , 

c i n q à s i x l o m b a i r e s , d e u x s a c r é e s e t d e d i x - h u i t 

à t r e n t e e t u n e v e r t è b r e s c a u d a l e s . 

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

d e l p h i d é s c o n n u s e t a c t u e l l e m e n t v i v a n t s s o n t 

p r o p r e s à l ' A m é r i q u e . O n t r o u v e e n E u r o p e d e s 

r e s t e s fo s s i l e s qu i t é m o i g n e n t d e l e u r e x i s t e n c e 

d a n s c e t t e p a r t i e d u m o n d e à d e s é p o q u e s g é o l o 

g i q u e s a n t é r i e u r e s . 

SI (ru r s , h a b i t n d e s e t r é g i m e . — L e s m a r 

s u p i a u x d e c e t t e f a m i l l e v i v e n t d a n s l e s forê t s e t 

l e s b u i s s o n s é p a i s , e t é t a b l i s s e n t l e u r d e m e u r e d a n s 

d e s t r o u s d 'arbres , d e s c a v e r n e s s o u t e r r a i n e s , 

d a n s les h a u t e s h e r b e s , p a r m i l e s b r o u s s a i l l e s . U n e 

e s p è c e h a b i t e l e b o r d d e s r u i s s e a u x et d e s p e t i t e s 

r i v i è r e s , n a g e t r è s - b i e n e t se r é f u g i e d a n s d e s 

t e r r i e r s . 

T o u s l e s d i d e l p h i d é s s o n t d e s a n i m a u x n o c t u r 

n e s , e t m è n e n t u n e v i e e r r a n t e ; c e n 'es t q u ' a u 

t e m p s d u rut q u ' o n l e s r e n c o n t r e par c o u p l e s . 

I ls m a r c h e n t à t erre a s s e z l e n t e m e n t , e n a p 

p u y a n t t o u t e la p l a n t e d u p i e d ; la p l u p a r t p e u 

v e n t g r i m p e r s u r l e s arbres ; il e n est d o n t la 

q u e u e es t p r e n a n t e , e t qu i se s e r v e n t d e c e t o r 

g a n e p o u r s e s u s p e n d r e a u x b r a n c h e s et r e s t er 

d e s h e u r e s e n t i è r e s d a n s c e l t e p o s i t i o n . I ls f u i e n t 

e n fa isant d e p e t i t s b o n d s . L ' o d o r a t para î t ê t r e 

l e u r s e n s l e p l u s parfa i t . L e u r i n t e l l i g e n c e es t 

p e u d é v e l o p p é e ; o n n e p e u t c e p e n d a n t l e u r re fu

s e r u n c e r t a i n d e g r é d e r u s e , c a r i ls s a v e n t à m e r 

v e i l l e év i t er l e s p i è g e s . 

L e u r r é g i m e s e c o m p o s e d e peLits m a m m i 

f è r e s , d ' o i s e a u x , d ' œ u f s , d e p e t i t s r e p t i l e s , d' in

s e c t e s , d e l a r v e s , d e vers ; a u b e s o i n , i l s m a n 

g e n t auss i d e s f ru i t s . C e u x qu i f r é q u e n t e n t l ' e a u 

s e n o u r r i s s e n t d e p o i s s o n s . L e s g r a n d e s e s p è c e s 

p é n è t r e n t j u s q u e d a n s l e s h a b i t a t i o n s , é g o r g e n t 

l e s a n i m a u x d o m e s t i q u e s d o n t e l l e s p e u v e n t s ' e m 

p a r e r , e l s ' e n i v r e n t d e l e u r s a n g . 

L e s d i d e l p h i d é s n e s e font e n t e n d r e q u e l o r s 

q u ' o n les m a l t r a i t e ; i l s p o u s s e n t a lors u n s i f f le 

ment , c a r a c t é r i s t i q u e . Q u a n d o n l e s p o u r s u i t , i l s 

n e s e d é f e n d e n t p a s , e t la p l u p a r t , l o r s q u ' i l s n e 

p e u v e n t se c a c h e r , s i m u l e n t l a m o r t . S o n t - i l s 

s o u s l ' e m p i r e d e la f r a y e u r , i l s r é p a n d e n t u n e 

o d e u r for te , d é t e s t a b l e , p r e s q u e a l l i a c é e . 

I l s s o n t t r è s - f é c o n d s ; l e n o m b r e d e l e u r s p e 

t i t s var ie de q u a t r e à s e i z e . Ces p e t i t s v i e n n e n t 

a u m o n d e d a n s u n t r è s - g r a n d é t a t d ' i m p e r f e c 

t i o n . L e s f e m e l l e s q u i o n t d e s p o c h e s c o m p l è t e s 

l e s y m e l l e n t e t l e s p o r t e n t p e n d a n t l o n g t e m p s ; 

l e s a u t r e s p r e n n e n t l e u r s p e t i t s s u r l e u r d o s dès 

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

t i e n n e n t s o l i d e m e n t e n s ' a c c r o c h a n t au p e l a g e 

d e l e u r m è r e , o u , c e q u i e s t l e p l u s f r é q u e n t , 

e n e n r o u l a n t c h a c u n l e u r q u e u e à la s i e n n e . 

C h a s s e . — L e s g r a n d e s e s p è c e s s o n t d e s a n i 

m a u x t r è s - n u i s i b l e s ; l e s p e t i t e s s o n t Irès-inofl 'en-
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s i v e s , m a i s t o u t e s s o n t é g a l e m e n t d é t e s t é e s e t p o u r -

s u i v i e s a v e c a c h a r n e m e n t ; c e l l e s - c i , à c a u s e d e 

l e u r l a i d e u r ; c e l l e s - l à , à c a u s e d e s d é g â t s q u ' e l l e s 

font . D ' a p r è s B u r m e i s t e r , o n l e s p r e n d a u B r é s i l , 

en p l a ç a n t d e l ' c a u - d e - v i e à l e u r p o r t é e d a n s u n 

l i eu c o n v e n a b l e , I ls l a b o i v e n t a v e c a v i d i t é , s ' e n i -

vrenl e t s e l a i s s e n t p r e n d r e s a n s r é s i s t a n c e . 

C a p t i v i t é . — L e p l u s g r a n d n o m b r e d e s e s 

p è c e s d e c e t t e f a m i l l e s ' h a b i t u e r a p i d e m e n t à la 

capt iv i t é ; m a i s c e s o n t des a n i m a u x p e u a g r é a b l e s , 

qu i p a s s e n t t o u t e l e u r v i e à m a n g e r e t à d o r m i r . 

U s a g e s e t p r o d u i t » — L e s n è g r e s m a n g e n t 

l e u r c h a i r . Q u e l q u e s e s p è c e s f o u r n i s s e n t u n p o i l 

q u e l 'on f i l e ; m a i s l e u r f o u r r u r e n ' e s t p a s à e m 

p l o y e r ; o n d i ra i t , e n la v o y a n t , q u ' e l l e a é t é d é 

v o r é e par d e s m i t e s . 

L E S S A R I G U E S — DIDELPH1S. 

Die Beutelraltcn. 

N o u s é t u d i e r o n s d ' a b o r d les d i d e l p h e s p r o p r e 

m e n t d i t s o n s a r i g u e s , c a r c e s o n t c e u x q u i s o n t 

les m i e u x c o n n u s , e t q u i o n t é t é l ' o b j e t d e n o m 

b r e u s e s e t c o n s c i e n c i e u s e s é t u d e s . 

C a r a c t è r e s . —- I l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r u n e 

q u e u e l o n g u e , n u e d a n s sa p a r t i e v i s i b l e , é c a i l -

l e u s e e t p r é h e n s i l e , et par l ' a b s e n c e d e p a l m u r e s 

à l eurs p i e d s p o s t é r i e u r s . 

C'est p a r m i l e s s a r i g u e s q u e s e t r o u v e n t l e s 

p l u s g r a n d e s e s p è c e s d e la f a m i l l e d e s d i d e l p h i -

d é s ; c e p e n d a n t la t a i l l e d e s p l u s for t e s n ' e x c è d e 

pas c e l l e d e n o s c h a t s . 

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

m a r s u p i a u x e s t e x c l u s i v e m e n t p r o p r e à l ' A m é r i 

q u e i n t e r t r o p i c a l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s s a r i g u e s 

s o n t d e s a n i m a u x n o c t u r n e s , q u i s e t i e n n e n t s u r 

l e s a r b r e s , d o n t e l l e s m a n g e n t l e s f ru i t s e t o ù e l l e s 

p o u r s u i v e n t l e s i n s e c t e s . I ls s e n o u r r i s s e n t auss i 

d 'œuf s d ' o i s e a u x , d e m o l l u s q u e s e t d ' a u t r e s p e t i t s 

a n i m a u x . 

D'après R e n g g e r , q u i a fa i t d e s o b s e r v a t i o n s 

t r è s - i n t é r e s s a n t e s s u r la r e p r o d u c t i o n d e s d ide l 

p h e s s a u v a g e s d u P a r a g u a y , c ' e s t a u m i l i e u d e 

l 'h iver , c ' e s t - à - d i r e a u m i l i e u d ' a o û t , q u e c o m 

m e n c e la p é r i o d e d u r u t , c h e z c e s a n i m a u x ; d u 

m o i n s e s t - c e à c e t t e é p o y u e q u e l ' o n r e n c o n t r e s o u 

v e n t l e s d e u x s e x e s r é u n i s , e t c ' e s t a u m o i s s u i v a n t 

q u e l 'on t r o u v e l e s f e m e l l e s p l e i n e s . « E l l e s n e m e t 

t e n t b a s , d i t - i l , q u ' u n e f o i s l ' a n . L e n o m b r e d e l e u r s 

pet i t s v a r i e s u i v a n t l e s e s p è c e s e t s u i v a n t l e s i n 

d i v i d u s . J 'a i v u d e s f e m e l l e s d ' u n e m ê m e e s p è c e 

avo ir q u a t o r z e , h u i t , q u a t r e o u m ê m e u n s e u l 

n o u r r i s s o n . L a g e s t a t i o n e s t d e t r o i s s e m a i n e s . 

A u c o m m e n c e m e n t d ' o c t o b r e , l e s p e t i t s v i e n n e n t 

a u m o n d e e t p a s s e n t i m m é d i a t e m e n t d a n s l a 

b o u r s e d e l e u r m è r e , o u d a n s l e s r e p l i s c u t a n é s 

d u v e n t r e ; i ls s e g r e f f e n t a u x m a m e l o n s e t y r e s 

t e n t u n p e u p l u s d e c i n q u a n t e j o u r s . A l o r s l e s 

p e t i t s q u i t t e n t la p o c h e o ù i l s o n t s u b i l e u r s e 

c o n d d é v e l o p p e m e n t , m a i s n ' a b a n d o n n e n t p a s 

p o u r c e l a l e u r m è r e ; i l s l u i m o n t e n t s u r l e d o s , 

s e c r a m p o n n e n t à s o n p e l a g e , e t s e f o n t p o r t e r 

p a r e l l e p e n d a n t u n c e r t a i n t e m p s . » 

L a s e u l e e s p è c e s u r l a q u e l l e R e n g g e r a i t p u 

fa ire s e s o b s e r v a t i o n s p a r a î t n e p a s a v o i r d e 

s a i s o n d ' a m o u r b i e n d é t e r m i n é e , c a r il a r e n 

c o n t r é d e s f e m e l l e s p l e i n e s à t o u t e s l e s é p o 

q u e s d e l ' a n n é e . 

a Cet te e s p è c e , p o u r s u i t - i l , p o r t e e n o c t o b r e , e t 

la d u r é e d e la g e s t a t i o n es t d e v i n g t - c i n q j o u r s . 

P e n d a n t c e t e m p s , u n aff lux d e s a n g s e m a n i 

f e s t e s u r l e s p a r o i s d e la b o u r s e , q u i s ' a g r a n d i t , 

t a n d i s q u e s e s b o r d s s e b o u r s o u f l e n t . L e s e m 

b r y o n s s e t r o u v e n t e n p a r t i e d a n s l e s c o r n e s , e n 

p a r t i e d a n s le c o r p s d e l ' o r g a n e g e s t a l e u r i n t e r n e , 

m a i s j a m a i s d a n s s e s p r o l o n g e m e n t s . 

h D a n s les p r e m i e r s t e m p s d e l e u r d é v e l o p p e 

m e n t , c e s e m b r y o n s , e n f e r m é s d a n s l e u r s m e m 

b r a n e s , s e m o n t r e n t s o u s f o r m e d e c o r p u s c u l e s 

a r r o n d i s , g é l a t i n e u x , l ibres d e t o u t e a d h é r e n c e 

a v e c l ' o r g a n e q u i l e s r e n f e r m e . P u i s , c o m m e p r e 

m i e r s i g n e d ' o r g a n i s a t i o n a p p r é c i a b l e à la v u e 

s i m p l e , o n y r e m a r q u e u n e r a i e f ine , s a n g l a n t e , 

o r i g i n e d u s y s t è m e v a s c u l a i r e . V e r s la l i n d e l a 

g e s t a t i o n , l e s e m b r y o n s o n t a t t e i n t u n e l o n g u e u r 

d e p r è s d e 1 c e n t , c l d e m i . U s s o n t t o u j o u r s e n 

t o u r é s d e m e m b r a n e s e t p o s s è d e n t u n c o r d o n 

o m b i l i c a l t r è s - c o n t o u r n é , q u i s ' i n s è r e à l ' u t é r u s h 

l ' a ide d e p l u s i e u r s l i b r e s . O n p e u t p a r f a i t e m e n t 

a l o r s d i s t i n g u e r , à l 'œ i l n u , la f ê l e , l e s q u a t r e 

m e m b r e s e t l e c o r p s . T o u s l e s p e t i t s n e s o n t p a s 

a u m ê m e d e g r é d e d é v e l o p p e m e n t ; i l y a e n 

t r e e u x u n e s o r t e d e g r a d a t i o n ; c e u x q u i s o n t l e 

p l u s p r è s d e s t r o m p e s , p a r c o n s é q u e n t l e s p l u s 

v o i s i n s d e l ' o v a i r e , é t a n t e n r e t a r d s u r c e u x q u i 

s o n t p l u s b a s . 

n C h e z u n e f e m e l l e q u e j e t u a i d a n s l e s p r e 

m i e r s j o u r s d ' o c t o b r e , j e t r o u v a i d a n s s a p o 

c h e d e u x p e t i t s t r è s - j e u n e s , e n t i è r e m e n t d é 

p o u r v u s d e s m e m b r a n e s q u i l e s e n v e l o p p a i e n t 

d a n s l e s e i n m a t e r n e l . I n d é p e n d a m m e n t d e c e u x -

c i , d e u x a u t r e s e m b r y o n s , d o n t l e c o r d o n o m b i 

l i ca l n 'é ta i t p a s e n c o r e d é t a c h é , o c c u p a i e n t l ' o r 

g a n e g e s t a t e u r i n t e r n e , q u i n ' o l f r a i t d ' a u t r e , 

c h a n g e m e n t q u ' u n e d i l a t a t i o n d a n s l e s p o i n t s o ù 

s e t r o u v a i e n t l e s e m b r y o n s . C e u x - c i , p o u r v e n i r 
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au dehors, traversent les conduits annexés à l'u
térus en forme d'anses. ! 

« Gomme on le voit, les petits ne naissent pas 
tous en même temps. Il s'écoule souvent trois 
ou quatre jours entre la naissance du premier et 
celle du dernier. Je n'ai pas pu voir comment 
ils arrivaient dans la bourse. 

« Les nouveau-nés sont et restent quelque 
temps de vrais embryons. Ils ont au plus 1 cent, 
et demi de long ; leur corps est nu, leur tête 
en proportion du reste du corps, leurs yeux sont 
fermés, leurs narines et leur bouche ouvertes, 
les oreilles pliées longitudinalement et transver
salement, les pattes de devant sont croisées sur 
la poitrine, celles de derrière sur le ventre, la 
queue est roulée en bas. Lorsqu'on les touche et 
qu'on les excite, ils paraissent insensibles, car 
on ne leur voit faire aucun mouvement. Cepen
dant, à peine sont-ils arrivés dans la bourse,qu'on 
les trouve greffés aux mamelons. On s'explique 
difficilement que des animaux, dans un pareil 
état embryonnaire, puissent trouver la tétine et 
s'y attacher, et il faut, croire que c'est la mère 
qui les y pose eL qu'elle se sert à cet effet de son 
pouce opposable. Les petits restent près de deux 
mois dans la bourse sans quitter le mamelon. 
Dans ces deux premiers mois, ils ne font que 
s'accroître et les moustaches commencent à leur 
pousser. Au bout de quatre semaines, ils ont à 
peu près la taille d'une souris, et commencent à 
remuer les pattes de devant. D'après d'Azara, ils 
seraient déjà capables de se tenir sur leurs jam
bes. A sept semaines, ils ont la taille d'un rat, et 
leurs yeux s'ouvrent alors. A partir de ce mo
ment, ils ne restent plus tout le jour attachés au 
mamelon, et ils quittent souvent la bourse, mais 
poury rentrer au moindre indice de danger. Enfin, 
la mère ferme sa bourse, qui n'est plus assez 
vaste pour les contenir et les porte sur son dos, 
où ils restent jusqu'à ce qu'ils soient en état de 
trouver leur nourriture. 

« Pendant les premiers temps après la nais
sance, les mamelles ne sécrètent qu'un liquide 
incolore, un peu poisseux, que l'on trouve dans 
l'estomac des petits ; peu à peu, ce liquide se 
concentre et devient enfin de véritable lait. Lors
que les petits ont quitté les mamelons, ils cessent 
de téter, et la mère partage avec eux les proies 
dont elle parvient h s'emparer, surtout les oiseaux 
et les œufs. I 

h Je rappellerai encore une observation faite 
par le docteur Parlet. Ni lui, ni moi, nous n'a- j 
vions pu savoir comment les petits évacuaient 
eurs excréments. Il observa une femelle qui 

avait mis bas pendant mon absence, et continua 
ses observations durant cinq semaines. A mon 
retour, il me dit que, dans les premiers jours, les 
petits ne s'étaient nullement vidés; que les éva
cuations n'avaient commencé que vingt-quatre 
jours après la naissance, et que, dans ces oc
casions, la mère ouvrait sa bourse de temps à 
autre pour expulser les déjections. » 

C h a s s e . — Les sarigues sont des animaux 
nuisibles, et les ennemis les plus dangereux des 
basses-cours, même lorsqu'elles sont en captivité. 
Aussi leur fait-on partout une chasse de destruc
tion. On les prend dans des pièges; on les 
guette pendant la nuit, et, au moment où elles 
s'approchent du poulailler, on leur présente une 
lumière. Éblouies par son éclat, elles ne pensent 
pas à s'enfuir, et on les assomme facilement. 

C a p t i v i t é . — « Tous les didelphes que j'ai vus 
au Paraguay, dit encore Renggor, peuvent être 
apprivoisés, c'est-à-dire qu'ils s'habituent assez 
à l'homme pour qu'on puisse les toucher, les 
prendre sans en être mordu; mais jamais ils ne 
reconnaissent leur gardien, et ne font nullement 
preuve d'intelligence. Au Paraguay, personne n'a 
seulement eu l'idée d'apprivoiser un didelphe : 
indépendamment de leur laideur, l'odeur qu'ils 
répandent est trop repoussante. » 

LE SARIGUE OPOSSUM — DIDELPH1S VIRGIN 1 AIS J 

Das Opossum, Tfie Yirginian ou Common 
Opossum. > 

C a r a c t è r e s . — Ce sarigue {fig. 7 ) , que l'on 
nomme aussi sarigue des Illinois, sarigue de la Vir
ginie, ou simplement opossum, est une des plus 
grandes espèces de ce genre et la plus connue. 
Son pelage n'a rien de remarquable ; il est assez 
grossier, généralement d'un blanc jaunâtre pâle, 
avec du brun aux pattes. Quelques soies brunes 
sortent du milieu des poils en bourre qui re
couvrent le dos cl les flancs ; les oreilles sont 
bicolores. Sa taille est à peu près celle du 
chat domestique. Il mesure 50 cent, de long 
et 22 cent, de haut ; sa queue a 30 cent. 
Il a le corps peu allongé, lourd, le cou court 
et épais, la tête longue, le front plat, le mu
seau long et pointu , les jambes courtes, les 
doigts d'égale longueur, un pouce opposable 
aux pattes de derrière. Sa queue, assez épaisse, 
surtout à la base, arrondie et pointue, n'est cou
verte de poils qu'à la racine ; dans le reste de 
son étendue, elle est couverte d'écaillés, entre 
lesquelles se trouvent parsemés quelques poils 
courts. C'est une queue prenante, que l'arii-
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m a l p o r t e e n r o u l é e , e t d o n t il se s er t p o u r 

g r i m p e r . L a f e m e l l e a u n e b o u r s e c o m p l è t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 

d u N o r d e s t la p a t r i e d e l ' o p o s s u m ; o n le t r o u v e 

d e p u i s l e M e x i q u e j u s q u ' a u x r é g i o n s f r o i d e s d e s 

E t a t s - U n i s , la P e n s y l v a n i e e t l e s g r a n d s l a c s . I l 

est t r è s - a b o n d a n t d a n s l a p a r t i e m o y e n n e d e c e 

vaste e s p a c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A u d u b o n ( I ) , 

q u i a o b s e r v é l ' o p o s s u m d a n s sa v i e d e l i b e r t é , a 

écr i t s u r c e t a n i m a l q u e l q u e s p a g e s s u r l e s q u e l l e s 

j e v e u x t o u t d 'abord a p p e l e r l ' a t t e n t i o n b i e n 

ve i l l an te d u l e c t e u r . 

ci S e s m o u v e m e n t s , d i t - i l , s o n t l e n t s d ' h a b i 

t u d e , et q u a n d il s ' en v a l ' a m b l e , e n s e p r o m e 

n a n t a v e c sa q u e u e p r é h e n s i l e e t s i n g u l i è r e , 

qu' i l p o r t e j u s t e a u - d e s s u s d u s o l , e t s e s o r e i l l e s 

r o n d e s , d i r i g é e s e u a v a n t , i l a s o i n d ' a p p l i q u e r 

son m u s e a u p o i n t u s u r c h a q u e o h j e t qu' i l r e n 

contre e n s o n c h e m i n , p o u r r e c o n n a î t r e q u e l l e 

sorte d ' a n i m a l a p a s s é p a r l à . Il m e s e m b l e , e n ce 

m o m e n t , e n v o i r u n s a u t i l l a n t d o u c e m e n t e t 

sans faire d e b r u i t , s u r l a n e i g e f o n d a n t e , a u 

b o r d d'un é t a n g p e u f r é q u e n t é , e t f la irant t o u t 

ce qu i l ' e n t o u r e , p o u r d é p i s t e r la p r o i e q u e sa 

v o r a c i t é p r é f è r e . Mais il v i e n t d e t o m b e r s u r la 

t r a c e f r a î c h e d ' u n e p e r d r i x o u d ' u n l i è v r e , i l r e 

lève son m u s e a u , a s p i r e l'air s u b t i l e t p i q u a n t ; 

enf in, il a pr i s s o n part i : c 'est d e c e c ô t é q u ' i l 

faut a l ler , e t i l s ' é l a n c e d u t r a i n d ' u n h o m m e 

m a r c h a n t b o n p a s . B i e n t ô t il s 'arrête , c o m m e 

ayant fait f aus se r o u t e e t n e s a c h a n t p l u s d a n s 

q u e l l e d i r e c t i o n a v a n c e r . S a n s d o u t e q u e le g i 

bier s'est d é r o b é par u n g r a n d s a u t , o u b i e n a 

r e b r o u s s é t o u t c o u r t , a v a n t q u e l ' o p o s s u m ai t 

repris la p i s t e . Il s e d r e s s e t o u t d r o i t , s e h a u s s e 

sur ses j a m b e s d e d e r r i è r e , r e g a r d e u n i n s t a n t 

a u x e n v i r o n s , flaire e n c o r e à d r o i t e e t à g a u c h e , 

et p u i s repar t . M a i n t e n a n t , n e l e p e r d e z pas d e 

v u e : au p i e d d e c e t a r b r e m a j e s t u e u x , il a fa i t 

ha l t e ; il t o u r n e a u t o u r d u n o b l e t r o n c , e n c h e r 

c h a n t p a r m i les r a c i n e s c o u v e r t e s d e n e i g e , e t 

t rouve au m i l i e u d 'e l l e s u n e o u v e r t u r e d a n s la

q u e l l e il s ' i n s i n u e . Q u e l q u e s m i n u t e s s ' é c o u l e n t , 

et le vo i là q u i r e p a r a î t , t i rant a p r è s l u i u n é c u 

reui l dé jà pr ivé d e v ie ; i l l e t i e n t d a n s sa g u e u l e , 

c o m m e n c e à m o n t e r s u r l 'arbre e t g r i m p e l e n 

t e m e n t . A p p a r e m m e n t qu ' i l n'a p a s t r o u v é la 

p r e m i è r e b i f u r c a t i o n à sa c o n v e n a n c e , p e u t - ê t r e 

s'y c r o i r a i t - i l t r o p e n v u e ; e t i l m o n t e t o u j o u r s , 

\\) Âudubnn, Scènes de la nalure dans les Ètals-Vnii 

et le/tord de l'Amérique, trud, par Kug. Bazin. Paris, 1857, 
t. II, p. 2S1. 

j u s q u ' à c e qu' i l a i t t r o u v é u n e n d r o i t o ù l e s 

b r a n c h e s , e n t r e l a c é e s a v e c d e s v i g n e s s a u v a g e s , 

f o r m e n t u n é p a i s b e r c e a u ; là , i l s e fait u n e p l a c e 

c o m m o d e , s ' arrange à s o n a i s e , e n r o u l e sa l o n 

g u e q u e u e a u t o u r d ' u n e d e s j e u n e s p o u s s e s , e t , 

d e s e s d e n t s a i g u ë s , d é c h i r e l e p a u v r e é c u r e u i l , 

qu ' i l t i e n t a v e c ses griffes d e d e v a n t . 

« L e s b e a u x j o u r s d u p r i n t e m p s s o n t r e v e n u s ; 

l e s a r b r e s p o u s s e n t d e v i g o u r e u x b o u r g e o n s ; 

m a i s l ' o p o s s u m es t p r e s q u e n u e t s e m b l e é p u i s é 

par u n l o n g j e û n e . Il v i s i t e les b o r d s d e s c r i q u e s 

et p r e n d p l a i s i r à v o i r l e s j e u n e s g r e n o u i l l e s d o n t 

il s e r é g a l e e n a t t e n d a n t . C e p e n d a n t , le p h y l o -

l a c c a et l 'or t ie c o m m e n c e n t à d é v e l o p p e r l e u r s 

b o u t o n s t e n d r e s e t p l e i n s d e j u s , q u i lui s e r o n t 

u n e p r é c i e u s e r e s s o u r c e . L ' a p p e l m a t i n a l d u d in

d o n s a u v a g e f r a p p e d é l i c i e u s e m e n t ses o r e i l l e s , 

c a r il s a i t , l e r u s é , q u ' i l v a b i e n t ô t e n t e n d r e la 

v o i x d e la f e m e l l e , e t q u ' i l - p o u r r a l a s u i v r e à 

s o n n i d p o u r s u c e r s e s œ u f s , qu' i l a i m e t a n t . E t 

t o u t e n r ô d a n t a ins i à t r a v e r s l e s b o i s , t a n t ô t par 

t e r r e , t a n t ô t s u r l e s a r b r e s , d e b r a n c h e e n b r a n 

c h e , il e n t e n d a u s s i l e c h a n t d ' u n c o q ; e t s o n 

c œ u r t r e s s a i l l e d ' a i s e , e n s e r a p p e l a n t l e b o n r e 

pas q u ' i l a fa i t l ' é té d e r n i e r d a n s u n e f e r m e du 

v o i s i n a g e . D o u c e m e n t , l 'œ i l at tent i f , i l s ' a v a n c e 

e t p a r v i e n l à s e c a c h e r j u s q u e d a n s le p o u 

l a i l l e r . 

« H o n n ê t e f e r m i e r , p o u r q u o i a u s s i , l 'an p a s s é , 

a v e z - v o u s t u é t a n t d e c o r n e i l l e s ? O u i , d e s c o r 

n e i l l e s ; e t , p a r - d e s s u s l e m a r c h é , p a s m a l d e c o r 

b e a u x ! V o u s e n a v e z fait à v o t r e g u i s e ; c 'est 

t r è s - b i e n ! Mai s m a i n t e n a n t , c o u r e z a u v i l l a g e , 

a c h e t e z d e s m u n i t i o n s , n e t t o y e z v o t r e v i e u x f u 

s i l , a p p r ê t e z v o s t r a p p e s , et r e c o m m a n d e z à v o s 

c h i e n s p a r e s s e u x d e fa ire b o n n e g a r d e , car v o i c i 

l ' o p o s s u m 1 L e s o l e i l e s t à p e i n e c o u c h é , m a i s 

l ' a p p é t i t d u m a r a u d e u r es t t o u j o u r s é v e i l l é . E n 

t e n d e z - v o u s le cr i d e vos p o u l e t s ? il e n t i e n t u n , 

e t d e s m e i l l e u r s , e t il l ' e m p o r t e s a n s s e g ê n e r , l e 

fin c o m p è r e . Q u ' y fa ire , m a i n t e n a n t ? Oui , g u e t 

t ez le r e n a r d e t l e h i b o u , e t f é l i c i t e z - v o u s , e n 

c o r e u n e fo i s , à la p e n s é e d 'avoir t u é l e u r e n 

n e m i , e t v o t r e a m i à v o u s , l e p a u v r e c o r b e a u . 

S o u s c e t t e g r o s s e p o u l e , n ' e s t - c e p a s , v o u s av iez 

m i s , i l y a h u i t j o u r s , u n e d o u z a i n e d 'œufs ; a l l ez 

l e s c h e r c h e r , à p r é s e n t ! E l l e a e u b e a u c r i e r e t 

h é r i s s e r s e s p l u m e s , l ' o p o s s u m l e s lu i a ravis 

l ' u n a p r è s l ' a u t r e . E t v o y e z - l a , la m a l h e u r e u s e , 

c o u r a n t à t r a v e r s v o t r e c o u r , h é b é t é e e t p r e s q u e 

fo l l e : e l l e g r a t t e la t e r r e , c h e r c h e d u g r a i n , e t 

n e c e s s e , t o u t c e t e m p s , d ' a p p e l e r se s p e t i t s . 

Mai s a u s s i , v o u s avez t u é d e s c o r b e a u x e t d e s 

c o r n e i l l e s ! A h ! si v o u s a v i e z é t é m o i n s c r u e l e t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 7. Le Sarigue optossum. 

p lus avisé, l 'opossum n ' au ra i t pas qui t té ses bois , 
e t il eût dû se con ten t e r d 'un écureui l , d ' u n l e 
vraut , des œufs du d indon sauvage , ou des 
grappes de ra is in qui p e n d e n t , avec t an t de p r o 
fusion, de c h a q u e a rb re de nos forêts . Inut i les 
r ep roches ! vous n e m 'écou tez pas . 

u La femelle de l ' opossum p e u t ê t re c i tée 
c o m m e u n modèle de tendresse mate rne l l e . P lon
gez du regard au fond de cet te s ingul iè re poche 
où sont blott is ses j e u n e s , c h a c u n a t t aché à sa 
t é t ine . L 'excel lente m è r e ! n o n - s e u l e m e n t elle 
les n o u r r i t avec soin, mais les sauve de leurs en
n e m i s ; elle les e m p o r t e avec el le, c o m m e fait !e 
ch ien de m e r , de sa p r o g é n i t u r e ; et, d ' au t res 
fois, à l 'abr i sur un tul ipier , elle les cache p a r m i 
le feuillage. Au b o u t de deux mois , ils c o m m e n 
cen t à pouvoir se subveni r à e u x - m ê m e s ; cha
cun alors a r eçu sa leçon par t i cu l iè re , qu ' i l lui 
faut désormais p ra t ique r . Mais, supposez q u e le 
fermier ait surpr is l 'opossum sur le fait, égor
gean t l 'une de ses plus belles volailles : exaspéré , 
fur ieux, il se r u e su r la pauvre bê te , qu i , sa
c h a n t bien qu 'e l le ne peu t résis ter , se rou le en 
boule et reçoit les c o u p s . P l u s l 'autre enrage , 
inoins l 'animal manifes te l ' in ten t ion de se ven

ger ; e t il reste là, sous les pieds du fermier, ne 
d o n n a n t p lus s igne de vie , la gueu le ouver te , la 
l a n g u e p e n d a n t e , les yeux fe rmés , j u s q u ' à ce 
que son b o u r r e a u p r e n n e le par t i de le laisser 
en se d isant : Bien sûr , il est m o r t . Non ! l ec 
t eu r , il n 'es t pas m o r t ; s e u l e m e n t , il faisait le 
m o r t ; et l ' ennemi n ' a pas p lu tô t t o u r n é les ta
lons, qu ' i l se r e m e t , pe t i t à pe t i t , sur ses j a m b e s , 
et c o u r t encore p o u r regagner les bois . » 

J e crois n 'avoir q u e p e u à a jouter à cet te des 
cr ip t ion a n i m é e , p o u r faire conna î t r e à mes lec
teurs les m œ u r s et le gen re de vie de l 'opos
s u m . 

L 'opossum est u n an ima l a rbor i co le , et les fo
rêts les p lus épaisses, les buissons les plus touf
fus, son t ses hab i t a t ions préférées. S u r la t e r r e , 
il est lent et m a l a d r o i t . II m a r c h e en appuyan t 
t o u t e la p lan te à t e r r e . Sa course , qui consiste 
en u n e série de bonds , est p e u rap ide . Mais il 
g r i m p e avec agi l i té sur la c ime des a r b r e s . Le 
p o u c e opposable de ses pat tes de de r r i è re , et sa 
q u e u e p r e n a n t e , lui r e n d e n t d 'excel lents ser
vices. Souvent , il se suspend par la q u e u e , (fig. 1), 
et res te ainsi p e n d a n t des heu res ent ières . II 
n 'a pas l 'agilité des rongeur s et des quad ru -
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mânes, cependant il se t rouve , sur les a rb re s , 

assez en sûreté contre ses e n n e m i s . A te r re , il est 

obligé de recour i r h la ruse lorsqu ' i l est poursu iv i . 

L 'odorat est le p lus développé de ses sens : 

il sait très-bien suivre une p is te , c o m m e n o u s l'a 

dit Audubon . Il est très-sensible à la l umiè re , et 

l'évite avec soin, ce qui prouve q u e sa vue est a s 

sez bonne . Ses autres sens para issent t rès - impar 

faits. 

Dans les forêts sombres e t épaisses qui lui 

offrent une obscuri té suffisante, l ' opossum r ô d e 

jour et n u i t . Là où il a que lque d a n g e r à crain

dre, par exemple dans des l ieux t rop éc la i rés , il 

dort , tout le j ou r , dans un t e r r i e r ou dans u n 

t ronc d 'arbre c reux , et ne sor t qu ' à la nui t . Ce 

n'est qu 'au t emps du r u t q u ' o n le r e n c o n t r e 

avec sa femelle ; tout le res te de l ' année , il est 

solitaire. Il n ' a pas de d e m e u r e fixe et se réfu

gie dans la p remiè re re t ra i te qu ' i l r encon t r e au 

lever du soleil. Si la chance lui est favorable, s'il 

t rouve u n te r r ie r où un faible rongeur a établi 

sa d e m e u r e , il s'en e m p a r e et en m a n g e le pro

pr ié ta i re . C o m m e A u d u b o n nous l'a dit , il 

m a n g e t ous les peti ts m a m m i f è r e s , les o iseaux, 

leurs œufs , des rept i les de diverses espèces , des 

insectes , des larves, des v e r s ; cet te n o u r r i t u r e 

lui fait-elle défaut , il se con ten te de végétaux, de 

ma ï s , de racines succu len tes . 11 préfère à t ou t le 

sang ; aussi tue- t - i l t a n t qu ' i l p e u t . Il égorgera 

tous les hab i t an t s d 'un poulai l ler , et sans t ouche r 

à leur chai r , il en suce ra le sang . Il s 'enivre de 

ce l i qu ide , et souvent , le ma t in , on le t rouve en

d o r m i au mil ieu de ses v ic t imes . P r u d e n t d ' o r 

d ina i r e , il devient sourd et aveugle lorsqu' i l peu t 

assouvir sa soif sanguina i re ; il ne connaî t p lus 

alors le dange r ; les chiens peuvent l 'égorger sans 

qu ' i l se défende, le paysan l ' a ssommer sans qu ' i l 

q u i t t e sa p ro ie . 

On a pu , sur des opossums captifs, observer le 

m o d e de rep roduc t ion de l 'espèce. La femelle por te 

. II — 102 
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p e n d a n t v ingt -qua t re j o u r s . Elle met bas de qua t r e 

à seize pet i ts , c o m p l è t e m e n t informes, ayant l ' a p 

pa rence d 'une masse gélat ineuse plutôt q u e d 'un 

an ima l . Us on t à p e u près la grosseur d 'un pois 

et ne pèsent que 25 cent ig . Ils n ' on t n i yeux ni 

orei l les , la fente bucca le est à pe ine ind iquée ; 

elle existe cependan t , ca r c'est par elle q u e vont 

s 'é tabl i r les rappor t s en t re le pe t i t et sa m è r e . 

La bouche se développe avant le reste du co rps ; 

les yeux et les oreilles ne se dess inent que b ien 

plus t a rd . Au b o u t de quinze j ou r s , la bour se , 

don t la m è r e peut à volonté di la ter ou con t rac te r 

les bo rds , s 'ouvre. Vers le c inquan t i ème j o u r en 

viron, les pet i ts sont c o m p l è t e m e n t formés. Ils 

on t a lors la taille d ' u n e souris , sont couverts d e 

poils, et leurs yeux sont ouver ts . Après soixante 

jours d ' a l l a i t ement leur poids pr imi t i f a plus q u e 

cen tup lé ; ils pèsent m a i n t e n a n t 40 g r a m m e s . La 

m è r e n e souffre j a m a i s qu 'on lui ouvre forcé

m e n t la bourse . Lorsque les pet i ts on t a t te in t la 

taille d ' un rat , ils qu i t t en t la poche p ro tec t r i ce , 

ma i s ils r e s ten t encore q u e l q u e t emps avec leur 

m è r e , qui con t inue à les so igner et à chasser p o u r 

eux . 

C h a s s e . — Les dégâts q u e cause l ' opossum 

p a r m i les volail les, le font détes ter pa r tou t et 

ex te rmine r sans misér icorde . 

C a p t i v i t é . — En captivité, l 'opossum n e r é 

pond pas à l ' idée q u e l 'on a peu t -ê t re p u s'en 

faire d 'après la descr ipt ion d 'Audubon . Il m e pa

raî t u n an imal encore p lus e n n u y e u x q u e le 

sarcophi le urs ien ou les dasyures . Indifférent 

à tou t , il res te toute la j o u r n é e c o u c h é dans sa 

cage , en rou lé sur l u i - m ê m e . A peine fait-il un 

m o u v e m e n t q u a n d ' o n l ' exc i te ; il ouvre sa gueule 

a u t a n t qu'i l peu t tou t le t e m p s q u ' o n res te d e 

vant lui , et ne donne pas la mo ind re preuve de 

l ' in te l l igence q u ' A u d u b o n prê te à l 'animal l ib re . 

Il est lent , paresseux, endo rmi , s tup ide . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les nègres sont p o u r 

l ' o p o s s u m les ennemis les p lus a rdents ; car ils 

se nourr i ssent de sa cha i r . Cette chair , peu faite 

pour le palais d 'un E u r o p é e n , à cause d 'une odeur 

alliacée repoussan te qui a sa source dans deux 

glandes anales , est, para î t - i l , assez du goût des 

nègres . 

La p e a u de l ' opossum, d 'après M. Delessert ( I ) , 

sert à faire des m a n t e a u x excellents , dont se se r 

vent avec avantage les bergers qui vivent conti

n u e l l e m e n t exposés à l 'a i r . 

(1)E.Delessert, Voyage dans les deux Océans. Paris, 1849, 
p 113. 

L E S P H I L A i N D E R S — PHILANDER. 

Die Schupatis. 

Les ph i l ande r s se d i s t inguent des sar igues ou 

d ide lphes p r o p r e m e n t di ts , par la bourse incom

plète de la femelle. Cet organe n 'es t ici formé 

que de deux replis cu tanés , qui passent par 

dessus les pet i ts encore suspendus aux m a m e 

lons . 

LE PHILANDER CANCRIVORE — PHILANDER 
CANCniVOll US. 

Der Krebsbeutler, The Crab-Eating O/iossum. 

C a r a c t è r e s . — Le ph i l ande r cancr ivore (fîg. 8) 

est la plus grande espèce du genre e t m ê m e de tou tc 

la famille. Il a 84 cent , de long, dont 40 appar 

t iennent à la q u e u e . Il est su r tou t r emarquab l e 

pa r ses poils ép ineux , longs de plus de 8 cent . , 

d 'un j aune b l anchâ t r e à la r ac ine , d 'un b r u n 

foncé- dans le res te de leur é t e n d u e ; les flancs 

sont j aunes ; le vent re varie du b r u n j aune au 

blanc j a u n â t r e . Les poils de la tête sont cour ts 

et d 'un b r u n foncé ; u n e bande j a u n e va de l 'œil 

à l 'orei l le ; les orei l les , les pat tes et la moit ié a n 

té r ieure de la queue sont no i r e s ; la moi t ié pos

t é r i eu re est b l anchâ t re . 

Les j e u n e s sont trôs-différenls des vieux. A 

leur naissance, ils sont c o m p l è t e m e n t nus ; mais 

au m o m e n t où ils peuvent qu i t t e r la poche de 

leur m è r e , ils sont r ecouver t s d 'un poil cour t et 

soyeux, d 'un b r u n luisant , qu i , p lus tard , passe 

peu à peu au b r u n m a t et foncé de leurs pa ren t s . 

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

cancr ivore para î t ê t re r é p a n d u dans t ou t e l 'Amé

r i q u e t ropicale ; on le t rouve su r tou t dans les 

forêts du Brési l , au bord des m a r a i s . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — II vit preS-> 

q u e exc lus ivement sur les a rb res , e t ne de s 

cend sur la t e r r e que p o u r y chasser . Sa queue 

p r e n a n t e lui p e r m e t de g r i m p e r faci lement , de 

s ' accrocher pa r tou t , et, quand il se repose, il 

c o m m e n c e toujours pa r p r e n d r e u n point d ' ap

pu i solide en l ' enrou lan t au tou r d 'une b r a n c h e . 

S u r le sol, il m a r c h e mal e t l en t emen t ; il sait 

c ependan t y a t t raper de pet i ts mammifè res , des 

insectes , des crus tacés , n o t a m m e n t des écrevis; 

ses., dont il fait sa n o u r r i t u r e de prédi lec t ion . 

Dans les b ranches d 'arbres , il poursu i t les oiseaux, 

pil le leurs nids ; il se n o u r r i t aussi de fruits. II 

r end parfois visite aux basses-cours, et y égorge 

les poules et les pigeons. 
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Fig. 9. Le Philander Énée. 

LE PHILAIVIIER ENEE _ PJIILANDEli JJOItSIGER. 

Der JEneas Rutte, The Merian's Opossum. 

C a r a c t è r e s . — Ce ph i l ander (fig. 9), très-voisin 

du précédent ,es t l 'espèce dont la b o u r s e m a r s u -

piale est la mo ins parfa i te . Il a 15 cent , de long, 

A cent, de haut , et sa queue e n m e s u r e 19.11 est donc 

un peu p lus peti t que le ra t domes t ique , auque l il 

ressemble b e a u c o u p . Il a le corps al longé ; le cou 

court et épais ; les j a m b e s assez cour tes , celles de 

derrière un peu plus longues que celles de devan t ; 

la plante des pieds n u e ; les doigts séparés , a r m é s 

d'ongles cour ts , peu recourbés et pointus ; aux 

pattes de der r iè re , u n pouce opposab le ,dépourvu 

d'ongle, e t relié au second doigt pa r u n e m e m 

brane ; u n e q u e u e l o n g u e , m ince , a r rond ie , 

pointue , poilue à la rac ine , n u e et écailleuse 

dans le reste de sa l ongueur , et fo rmant un vér i 

table organe de préhens ion ; le pelage est cour t , 

épa i s ,mou , l a ineux , sanspoi ls soyeux p r o p r e m e n t 

dits ; le dos est gris b r u n , le ven t re b lanc- jaunâ

tre . L'œil est en tou ré d 'une t ache d 'un b r u n 

foncé ; le front, le dos du nez , les joues et les 

pattes sont d ' un blanc j a u n â t r e . 

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

est p ropre à la par t ie Nord-Est du Brésil , dont elle 

habite les plaines basses, couvertes de forêts 

vierges. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le phi lan

der Énée a le genre de vie et toutes les habi tudes 

du ph i l ander cancr ivore . C'est un an imal a rbor i 

cole, mais peu agile, s u r t o u t lorsqu ' i l est sur le 

sol . Il va de c ime en c ime , d ' a rbre en a rb r e , 

et p a r c o u r t les divers can tons de la forêt , sans 

avoir de re t ra i t e dé t e rminée . Il passe le j o u r 

dans les buissons les p lus épa i s ,pa rmi les b r anches 

les plus touffues, dans u n t rou d 'a rbre c reux ; 

la nu i t , il se m e t en q u ê t e d e n o u r r i t u r e . 

Ce n 'es t q u ' à l ' époque du r u t qu 'on r e n c o n t r e 

le mâle avec sa femelle. Le reste de l ' année , les 

deux sexes vivent séparés . La femelle m e t bas 

de c inq à six pet i ts in formes , qu i s 'a t tachent à 

ses m a m e l o n s et y p e n d e n t c o m m e des fruits à 

un a rb re . Lorsqu ' i l s sont couver t s de poils, ils 

m o n t e n t sur le dos de l eu r n o u r r i c e e t s'y 

t i ennen t en e n r o u l a n t l eu r q u e u e a u t o u r de la 

s ienne. Même lorsqu' i ls sont p resque adul tes , 

alors qu' i ls n ' o n t plus besoin du lait ma te rne l , 

ils res tent encore avec leur m è r e , se réfugient 

sur son dos au mo ind re danger , se font e m p o r t e r 

par elle dans un l ieu plus sûr . C'est à cela q u e 

l 'animal doit le n o m d 'Enôe qui lui a été donné . 

Lorsqu 'e l le est effrayée, la m è r e hérisse son poi l , 

pousse des sifflements, et r é p a n d une odeur a l 

l iacée, t rès désagréable . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Ces a n i m a u x ne sont 

n i t rès-ut i les , ni t rès-nuis ibles ; ils sont indiffé

r en t s . Les nègres cependan t mangen t leur 

chair . 
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S U P I A U X . 

L E S C H I R O N E C T E S — CHJRONECTES. 

Die Schwimmbeutler. 

C a r a c t è r e s . — Les ch i ronec tes fo rment le 

dern ie r genre de la famille des d ide lph idés , et 

on t de t rès -g rands rappor t s avec les sar igues , 

don t ils se d is t inguent toutefois par la confor

m a t i o n des p ieds . Ils on t c inq doigts à c h a q u e 

pa t te ; ceux des m e m b r e s de der r iè re sont g rands , 

r éun i s p a r u n e forte m e m b r a n e pa lmai re , for

m a n t une r a m e , et sont a rmés d 'ongles forts, 

longs , r ecourbés en faux. Les doigts des pat tes 

de devant sont longs , minces , en t i è r emen t sépa

rés , et n ' o n t que des ongles cour t s et faibles, en

foncés dans les chairs et ne t o u c h a n t pas le 

sol q u a n d l ' an imal m a r c h e . Le pouce est a l longé, 

et de r r iè re lui se t rouve encore une apophyse 

osseuse d u ca leanéum , fo rmant c o m m e u n 

sixième ortei l . La q u e u e est t r è s - longue , poi lue 

à sa par t ie an t é r i eu re , couver te d'écaillés dans 

le res te de sa longueur . La tête est pe t i te , le 

m u s e a u long e t po in tu , la p lan te des p ieds n u e . 

La femelle a u n e bour se complè t e , le mâ le un 

s c r o t u m couver t de poils épais . La dent i t ion est 

la m ê m e que celle des sar igues . On n e sait r ien 

de suffisant sur la s t r u c t u r e des organes in t e rnes . 

Ce genre n e renfe rme q u ' u n e espèce . 

LE CniROi\ECTE VARIÉ — CHIRONECTES 

FARIEGATVS. 

Dcr Yapok, The Yapock Opossum. 

Cet an ima l , connu depuis b ien long temps , n ' a 
c e p e n d a n t pas encore été pa r fa i t emen t observé. 
Ruffon, le p r e n a n t p o u r u n e véri table lou t re , à 
cause des pa lmures des pieds pos té r ieurs , en a 
par lé sous le n o m de petite loutre de la Guyane. 
D'au t res na tura l i s tes l 'ont désigné sous celui de 
loutre du Demerara. Les Anglais lui ont conservé 
le n o m ind igène de yapocte. 

' c a r a c t è r e s . — Le ch i ronec te varié {fîg. 10) est 
u n des m a r s u p i a u x le p lus cur ieux . Sa phys iono
m i e est à peu près celle du ra t . 11 a les oreilles assez 
g randes , ovales, m e m b r a n e u s e s et nues ; les yeux 
pe t i t s . De grandes abajoues, qui s 'ouvrent t rès en 
ar r iè re dans la cavité bucca le , font para î t re la face 
p lus large qu 'e l le ne l'est rée l lement . Le corps 
a l longé , cy l indr ique , sans ê t re é lancé , repose 
sur des pat tes cour t e s ; la queue a la longueur 
du corps ; elle est en rou lan t e , sans ê t re p r e 
n a n t e . Le pelage est m o u , lisse, couché , formé 
de poils soyeux, longs, épars , et d 'un duvet épais. 

La par t ie supér ieure du corps est d 'un gris cen

dré ; la par t ie infér ieure est b lanche ; sur le fond 

gris t r anchen t six larges bandes transversales, 

passant , la p remiè re sur la face, la seconde sur 

le s o m m e t de la tê te , la t ro is ième sur les pat tes 

de devant , la qua t r i ème sur le dos , la c inqu ième 

sur les re ins , la sixième sur le s a c r u m . Elles sont 

tou tes reliées pa r u n e bande longi tudinale m é 

diane . Les oreilles sont noi res , la q u e u e est éga

l emen t noi re , sauf à l ' ex t rémi té qui est couleur 

de chair . Les pieds sont d 'un b r u n clair à la face 

dorsale , d 'un b r u n foncé à la p l an t e . Le museau 

est noi r . 

L 'an imal adul te a 50 cen t , de long ; la queue 

a à peu près la l ongueur du corps ; il a à peine 

10 cent , de h a u t . Quelques vieux mâles attei

gnen t une l o n g u e u r de 66 cent . 

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

varié est r é p a n d u dans u n e g rande par t ie de l'A

m é r i q u e du Sud . On le t rouve tou t le long des 

.côtes, depuis Rio de Jane i ro ju squ ' à Honduras ; 

mais il pa ra î t ê t re r a r e p a r t o u t , ou du mo ins fort 

difficile à a t t r a p e r ; aussi n'est-il pas t r è s - c o m 

m u n dans les collections. Nat te re r , dans les dix-

sept ans qu ' i l passa au Brési l , n ' a r r iva à s'en p r o 

cu re r que t rois , et encore les dut-il au hasa rd . 

M œ u r s * h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'his toire 

d 'un an ima l aussi r a r e , aussi difficile à observer 
doi t nécessa i r emen t laisser beaucoup à dési rer , 
et il n 'es t pas é tonnan t q u e nous n e connaiss ions 
p re sque r ien de ses m œ u r s . On sait cependan t 
qu ' i l se t i en t su r tou t dans les forêts, p rès des 
ru isseaux et des pe t i tes rivières, caché dans les 
t rous de la rive ; qu ' i l nage admi rab l emen t et se 
m e u t avec célér i té au sein de l 'eau, et qu' i l 
che rche sa nour r i t u r e de j o u r c o m m e de nu i t . 

11 se n o u r r i t p r inc ipa l emen t de pet i ts poissons, ' 
de frai et de pet i ts a n i m a u x aqua t iques . Les 
abajoues dont il est pou rvu i n d i q u e n t qu' i l p e u t ' 
aussi adopter u n r ég ime végétal . On p ré t end qu ' i l 
r empl i t ses poches buccales de n o u r r i t u r e , puis 
qu ' i l se r end à t e r r e p o u r en m a n g e r le con tenu . 
Cependant , ces assert ions m a n q u e n t encore de 
ce r t i tude . 

La femelle m e t bas cinq pet i ts , les por te ' 
dans sa bourse , les condui t de bonne h e u r e à 
l ' eau , l eur apprend à nager , à p longer , à che r 
che r l eur n o u r r i t u r e . On ne sait si, en cas de 
dange r , ceux-ci se réfugient dans la bourse de 
leur m è r e , ou se c r a m p o n n e n t à son dos , ou se 
cachen t dans des t rous . 

C h a s s e . — On ne chasse poin t cet an imal , que 
l 'on ne p o u r r a i t d 'ai l leurs t i rer que lorsqu' i l se 
m o n t r e au mil ieu des flots, et sa cap tu re est un 
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Fig. 10. Le Chironecte varié. 

pur effet de hasa rd . On en t rouve quelquefois qu i t tons l 'Amér ique e t r e t ou rnons dans la vé-

qui se sont pr is dans des filets et s'y sont noyés , r i table pa t r i e des m a r s u p i a u x , d a n s l 'Austra

lie : tou tes les familles suivantes n ' o n t de r e -

Avec ces a n i m a u x rares et mervei l leux nous p résen tan t s que dans cet te par t ie du m o n d e . 

LES PÉRAMÉLIDÉS — PEtiAMELM. 

Die Beuteldachse. 

C a r a c t è r e s . —11 n 'est pas difficile de dist in

guer les pé ramél idés des didelphidés , car on est 

i m m é d i a t e m e n t frappé du t ra i t saillant qui les ca

rac tér i se , de la g rande inégal i té de leurs doigts . 

Des cinq doigts des pattes de devant , l ' interne 

et l 'externe sont c o m m e a t rophiés , et réduits à un 

simple tubercu le dirigé en ar r iè re et m u n i ou 

dépourvu d 'un ongle ; les trois moyens sont au 

contrai re t rès -grands , l ibres , et a rmés d 'ongles 

forts, recourbés en faux et propres à fouir. Aux 

pattes de der r iè re , le pouce est a t rophié ; le 

deuxième et le t ro is ième doigt sont soudés j u s 

qu 'à l 'ongle ; la p lan te des pieds est nue . Le 

corps est ramassé ; la tûte , t rès -po in tue ; les 

oreilles sont moyennes ou très-grandes ; la queue 

est cour te , peu poi lue , except ionnel lement lon

g u e et touffue. La poche de la femelle r en fe rme 

hu i t m a m e l o n s , et s 'ouvre en a r r i è re . L a den t i 

t ion est celle des d ide lphidés , avec cet te diffé

rence qu' i l n 'existe ici que trois incisives. 

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

espèces de péramél idés connues sont aus t r a 
l iennes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elles h a 

bi ten t les mon tagnes élevées, froides ; elles se 
c reusen t des terr iers et s'y réfugient au m o i n d r e 
danger . Parfois , on r encon t r e ces an imaux dans 
le vo is inagedesplan la l ions e t d e s é t ab l i s s emen t s ; 
d 'o rd ina i re , cependant , ils fuient l ' h o m m e . 

La p lupa r t sont sociables et mènen t u n e vie 
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l ï g . H . Le Pe'ramèle nasiquo. 

n o c t u r n e . Leu r s mouvemen t s sont t rès - rap ides ; 

l c u r m a r c h e consiste en une s u l t e d e bonds p l u s o u 

moins é t e n d u s . A u c u n ne m a r c h e ni n e g r i m p e . 

Ils se nou r r i s sen t p r i nc ipa l emen t de p lan tes , de 

rac ines e t de tubercu les ; ils m a n g e n t en ou t re 

des insectes et des vers . Ils p o r t e n t leurs a l iments 

à la b o u c h e avec leurs pa t tes de devant , se t e 

n a n t à demi dressés , appuyés su r leur queue et 

sur leurs pa t tes de de r r i è re . 

Tous les pé ramél idés sont méfiants , craintifs, 

doux , paisibles, i n n o c e n t s ; ils fuient le dange r 

et évi tent l ' h o m m e . 

Les dégâ t s qu' i ls commet t en t sont parfois 

assez cons idérables . Ils fouillent les c h a m p s , et 

saccagent les p l a n t a t i o n s ; que lques -uns p é n è 

t rent dans les greniers et m a n g e n t les provisions 

qui y sont accumulées . 

C a p t i v i t é . — Us suppor ten t assez b ien la c a p 

t ivi té , s 'apprivoisent facilement, et p la isent p a r 

leur genti l lesse. 

C'est là la seule uti l i té don t ils puissent ê t re 

p o u r l ' h o m m e , car on ne m a n g e pas leur viande 

et on n 'ut i l i se pas leur four ru re . 

Les pé ramél idés c o m p r e n n e n t p lus ieurs 

genres . 

L E S P É R A M È L E S — PERAMELES. 

Die Eculelduchsc, The Bandicoot. 

C a r a c t è r e s . — Les péramèles ont les trois 

doigts in te rmédia i res des paLLes an té r ieures bien 

développés et a rmés d 'ongles puissants . Les pieds 
de de r r i è re on t q u a t r e doigts seu lement , les deux 
plus in te rnes é tant t rès-pet i t s , r éun is e t enve
loppés par la peau j u squ ' aux ongles. Ils n 'on t pas 
de t race ex té r ieure de pouce . Leur queue est p e u 
épaisse, m é d i o c r e m e n t longue , peu p renan te , 
po in tue , ve lue , mais u n peu dégarn ie de poils en 
dessous. L e u r pelage est composé de deux sortes 
de poi ls . 

P a r m i les espèces que ce genre r en fe rme nous 
c i te rons les deux suivantes . 

LE PÉRAïfÈLE NASIQUE — PERAMELES NJSUTA. 
I 

Der spiiznasige Beutelda>:Its ou spitze Bandikut, 
The lo?ig-nosed Bandicoot. 

C a r a c t è r e s . — Le pé ramè le nas ique ou à nez 
pointu ([îg. 11), est un an imal cur ieux, qu i res
semble à la fois au lapin et à la m u s a r a i g n e . Il a le 
m u s e a u t r ès -po in tu ; le nez dépasse de beaucoup 
1 a lèvre infér ieure ; les orei l les , cour tes et po i 
lues, sont larges en b a s , mais elles s 'amincissent 
b ientôt et dev i ennen t poin tues ; les yeux sont 
peti ts ; le corps est a l longé , la q u e u e de m o y e n n e 
longueur , couver te de poils cour t s ; les pat tes 
sont assez fortes, et celles de der r iè re aussi lon
gues que les an t é r i eu re s . 

Le pe lage , p e u épais , mais long et ro ide , est 
formé d ' un duvet cour t et r a r e et de longs poils 
soyeux. La par t ie supé r i eu re du corps est mêlée 
de b r u n fauve et de noir , les poils é tan t gris à la 
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Fig. VI. Le l'emmêle rayé, 

des insectes, mais tant qu ' i l t rouve u n e n o u r r i 

t u re végétale, il paraî t la préférer . 11 cause sou

vent de grands dégâls dans les c h a m p s de 

p o m m e s de t e r r e et dans les greniers où sont 

renfermées les céréales ; il y est aussi nuisible 

que les rats et les souris . Heu reusemen t il n 'a 

pas les dents t r anchan t e s de ces rongeur s , et, 

avec que lques p r écau t ions , le p l an t eu r peu t se 

me t t r e à l 'abri de ses visites ; il n 'y a, du res te , 

qu ' à faire des m u r s assez profonds , p o u r que le 

pé ramè le nas ique ne puisse passer par-dessous . 

La m a r c h e de cet an imal t ient de la course et 

du saut , et ressemble un peu à celle du lapin. Il 

pose a l t e rna t ivement sur le sol les pa t tes de 

devan t e t celles de der r iè re , au l ieu de se sou

t en i r seu lement sur ces dernières c o m m e les 

kanguroos . Il por te les a l iments à sa bouche 

avec les pieds de devant , assis sur son der r iè re 

et appuyé sur sa q u e u e . Ce n'est que lorsqu ' i l est 

blessé qu ' i l fait en t endre sa voix, cons is tan t en 

u n sifflement ana logue à celui du r a t . 

La femelle m e t bas une fois l 'an de t rois à six 

pet i t s , et les por te long temps dans sa bour se . 

C a p t i v i t é . — En capt ivi té , le péramèle nas ique 

devient b ientô t confiant et familier. Il est doux, 

inoffensif, ne réc lame aucun soin, est très-facile 

à n o u r r i r . Mais les colons semblen t avoir pour lui 

la m ê m e ho r r eu r que nous p o u r les r a t s , et le 

t u e n t q u a n d ils le r encon t r en t . Quelques au t eu r s 

ont p r é t e n d u qu 'on m a n g e a i t sa v iande ; d ' au t res 

base, puis noirs et souvent d 'un b r u n fauve à la 

poin te . Le ven t re est b lanc- jaunâ t re sale et la p a r 

tie supér ieure des pat tes de der r iè re est j a i m e -

b r u n clair . La q u e u e est d 'un b r u n no i r à la 

par t ie supé r i eu re , d 'un b r u n châ ta in clair à la 

part ie infér ieure . Les bords des oreil les sont 

couverts de poils b r u n s , mais assez c la i r - semés 

pour qu ' on aperçoive la peau à t ravers . Les in

dividus adul tes ont 60 cent , de long, don t 16 cen t , 

appar t iennent à la q u e u e ; ils m e s u r e n t 10 cent , 

en h a u t e u r . 

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

nas ique habi te , c o m m e ses congénères , les 

hau tes et froides mon tagnes de l 'Austral ie et 

sur tout de la Nouvelle-Galles du Sud . Il m a n q u e 

dans les plaines chaudes , mais descend q u e l q u e 

fois j u s q u ' a u x bo rds de la m e r . Il est p a r t o u t 

t r è s - c o m m u n dans sa pa t r i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il Creuse de 

vastes espaces , soi t p o u r se faire un logement , 

soit p o u r che rcher sa n o u r r i t u r e , et couvre de la 

sorte toute u n e g rande plaine d 'un réseau de 

ses couloi rs , al lant d ' un t r o u a un au t r e t rou . Ses 

ongles longs et forts lui p e r m e t t e n t de m i n e r fa

c i lement le sol ; e t , c o m m e il se n o u r r i t de ra 

cines et de tube rcu le s , il doit , c o m m e la t aupe , 

agrandi r et p ro longer con t inue l l emen t ses gale

ries pour pouvoir vivre. Son m u s e a u lui se r t 

aussi à fouir la t e r r e . 

Outre les rac ines , il m a n g e encore des vers et 
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Fig. 13. Lo Chérope sans queue, 

ont cont redi t le fait. Toujours est-il que les p lan

teurs européefis ne doivent pas m a n g e r sans r é 

pugnance un an ima l qu' i ls cons idèrent c o m m e 

un rat et auquel ils d o n n e n t ce n o m . 

LE PERAMELE HAYE — PERAMELES FASClâTA. 

Der streisige Beutddac/is, The banded Bandicoot. 

C a r a c t è r e s . — Le pé ramèle rayé (fig. 12) es t 
Ion g de 43 cen t . , dont 10 appar t i ennen t à la q u e u e . 

Il a les oreilles g randes , la q u e u e peu poi lue . Son 

pelage est no i r , mê lé de j a u n e , le no i r d o m i n a n t 

sur le dos, le j a u n e sur les flancs. L 'a r r iè re- t ra in 

est coupé par que lques bandes foncées peu dis

t i nc t e s , séparées pa r d e s bandes p lus claires. La 

par t ie supé r i eu re de la queue est m a r q u é e d ' u n e 

ligne foncée ; le res te a la cou leur du corps . La 

tê te , le cou, les pa t tes sont mêlés de gris (1). 

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

rayé hab i te u n e g rande par t ie de l 'est et du sud 

de l 'Austral ie , su r tou t les mon tagnes rocheuses , 

si é t endues et si peu visitées, de l ' in tér ieur du 

con t inen t . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sa COUI'Se 

est t r è s - r ap ide et rappelle celle du lapin. 
Les indigènes m a n g e n t sa chai r . 

(1) La conservation de l'animal mort, pour les collections, 
oilïe des difficultés considérables; on dit que Ja peau, 
très mince, est très-adhérente aux muscles et qu'on ne 
peut l'enlever que par lambeaux, ce qui est un grand 
obstacle pour le montage. 

L E S C I I É R O P E S — CEOEROPUS. 

Die Slutzbeutler, The Chœrnpus. 

C a r a c t è r e s . — Les ché ropes , par leurs formes 

généra les , rappel len t beaucoup les macroscé l ides . 

Ils ont pour caractères génér iques un corps é l ancé , 

reposan t sur des pat tes minces et élevées, les 

pos té r ieures é tan t p lus longues que les anté

r i e u r e s ; un m u s e a u pointu ; des oreilles l ongues ; 

u n e q u e u e m o y e n n e , peu poilue ; deux doigts 

cour t s , égaux, a rmés d'ongles cour t s , mais soli

des , aux pat tes de devant ; un seul g rand d o i g t a 

celles de der r iè re , les au t res é tan t c o m p l è t e m e n t 

a t roph iés . 

C'est de cette forme de p ied , qui a de grossiers 

r appor t s avec celle du pied d 'un cochon, qu 'es t 

t iré le n o m de chœropus, ce n o m , en grec , vou

lant ûhepied de porc. 

Ce genre n 'a p o u r r ep résen tan t q u ' u n e es

pèce. 

LE CHÉROPE SANS QUEUE O U CHATAIN — 

CllOEHUPVS ECAUVATUS OU CASTANUTOS. 

Der Stutzbeutler, The pig-footed Perameles. 

Le n o m spécifique ecaudatus (sans q u e u e ) 

que por te cet a n i m a l , a sa légende . T h o m a s 

Michel , qui découvri t l 'espèce, pr i t vivant le 

p remie r et un ique individu qu'il vit dans le 
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creux (l'un t ronc d ' a rb re où il s 'étai t réfugié ; 

il l'en ret ira à sa grande stupéfact ion, non moins 

qu'à celle des indigènes , qu i déc la rè ren t n 'avoir 

jamais vu u n an imal semblab le . Le m a n q u e de 

queue frappa su r tou t le na tu ra l i s t e , aussi lui 

donna-t-il le n o m de sans queue. Mais on envoya 

plus tard, en E u r o p e , d 'aut res exempla i res de ces 

an imaux possédant une queue de 14 cent , de 

long. Le p r emie r qui avait été pris avait évi

demment dû pe rd re la s ienne par acc iden t ou 

par toute au t re cause. Le n o m d'ecaudatus consa

crant une e r r eu r , Gray le changea en celui de 

castanotos ( châ t a in ) , d 'après la couleur de 

l 'animal. Mais on s'est fait u n e loi, en h is to i re 

naturel le , de respec ter a u t a n t que possible le 

nom le plus ancien ; c'est pou rquo i , au jou rd ' hu i 

encore, ce marsupia l est qualifié de chéroye sans 
queue. 

C a r a c t è r e » . — Notre an imal (fig. 13) a à peu 

près la taille d 'un pet i t l ap in ; il a 30 cent i 

mètres de long, et sa q u e u e en a li. Son poil, 

long, l âche , m o u , est g r i s -b run sur le dos, b lanc 

ou b lanc- jaunâ t re sous le ven t re . Il a les oreilles 

g randes , couver tes de poils j a u n e - r o u i l l e , et de 

poils noi rs à l eur par t ie s u p é r i e u r e ; les pat tes de 

devant b l anchâ t r e s ; celles de der r iè re roux 

pâle ; les doigts d 'un b lanc sale ; la q u e u e noire 

à sa face dorsale , d 'un b lanc b r u n â t r e à son e x 

t r émi té et à la face infér ieure . 

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

châta in ou sans q u e u e hab i t e p r inc ipa l emen t la 

Nouvelle Galles du Sud , les bords de la Murray . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se plaî t 

de préférence dans les pla ines couver tes d 'he r 
bes roides e t hau tes . Ses m œ u r s sont les mêmes 
que celles des pé ramè les . Il se cons t ru i t un nid 
artificiel avec des feuilles et des he rbes sèches , 
l 'é tabli t sous des buissons , des touffes d 'her
bes , et sait si b ien le cacher q u ' u n chasseur , 
m ê m e expé r imen té , a de la peine à le découvr i r . 
Il se n o u r r i t de p lantes et d ' insectes . On ne sait 
r i en de plus sur sou genre de vie. 

M h e h m . 
Il — 103 
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LES PHAÏ.ANGISTIDËS — PHALANGISTE. 

Die Ktetterbeulelthiere. 

C a r a c t è r e s . — Getle q u a l r i è m e famille com

prend une série d ' a n i m a u x r e m a r q u a b l e s par 

leurs formes. Us sont en généra l de pe t i te taille ; 

que lques espèces seules a t t e ignent 60 cent , de 

long, et ces d imensions doivent ê t re r ega r 

dées c o m m e except ionnel les . Leu r s m e m b r e s 

sont tous de m ê m e l o n g u e u r ; ils on t c inq doigts 

à tous les pieds et le doigt in te rne des pa t tes de 
der r iè re est le plus gros, et forme u n pouce 

opposable , dépourvu d 'ongle ; le second et le 

t ro is ième doigt sont soudés l 'un à l ' au t re . La 

queue est géné ra l emen t t r è s - longue et p r e n a n t e , 

mais elle m a n q u e dans u n gen re . La tê te est 

cour te ; la lèvre supér ieure est fendue , c o m m e 

celle des rongeu r s . Les femelles ont de deux à 

qua t re mamelons dans la bour se m a r s u p i a l e . La 

dent i t ion , ca rac tè re c o m m u n à toutes les espèces, 

c o m p r e n d six g randes incisives à la m â c h o i r e 

supé r i eu re , deux à la m â c h o i r e infér ieure ; les 

canines m a n q u e n t ou sont mousses ; les fausses 

molai res sont éga lement mousses ; les vraies 

mola i res , au n o m b r e de trois ou q u a t r e , ont une 

c o u r o n n e à q u a t r e pans , avec divers tube rcu les . 

Le squelet te p résen te de douze à t re ize ver tè

bres dorsales , six ou sept ve r t èb res lombai res , • 

deux ver tèbres sacrées , et j u s q u ' à t r e n t e ver tè 

bres caudales . L ' e s tomac est s imple , g landu leux , 

le c œ c u m ex t r ao rd ina i r emen t développé. Le ce r 

veau n 'a pas de c i rconvolu t ions . 

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

gistidés hab i t en t l 'Austral ie et que lques îles de 

l 'Asie d u S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce SOUt des 

a n i m a u x arbor ico les , n e vivant , par consé
quen t , que dans les forêts. Quelques-uns ne se I 
m o n t r e n t à te r re q u e par except ion ; la p lupar t 
sé journent c o n s t a m m e n t dans les c imes des a r 
b res . A de rares except ions près , tous ont des 
hab i tudes noc tu rnes ; ils d o r m e n t au moins la 
p lus grande par t ie du j o u r , n e se révei l lant q u e 
q u a n d ils on t faim. A la t o m b é e de la nu i t , ils 
sor tent de leurs r e t ra i t e s , et vont à la r e c h e r c h e 
des fruits, des feuilles, des bourgeons , dont ils 
se nour r i s sen t . Même ceux qui ressemblent aux 
r ena rds et aux ou r s , sont herbivores , et ce n 'es t 
que par except ion q u e q u e l q u e s - u n s m a n g e n t 
des oiseaux, des œufs ou des insectes . Il en est 
qui ne se nour r i s sen t a b s o l u m e n t que d é j e u n e s 

pousses ; d 'aut res ne s ' a t taquent qu ' aux racines 

qu ' i l s dé te r ren t . Ces derniers se c reusen t des ter

r iers sou te r ra ins , où ils passent la saison froide. 

Ces a n i m a u x diffèrent beaucoup dans leurs 

m o u v e m e n t s . Les uns on t une m a r c h e t rès- lente , 

t r è s - p r u d e n t e , ils r a m p e n t p re sque ; les aut res , 

au c o n t r a i r e , se d i s t inguen t par leur agi l i té . 

Tous g r i m p e n t à mervei l le et q u e l q u e s - u n s font 

des bonds cons idérables . La p r é sence , chez eux, 

d 'une queue p renan te et d 'une m e m b r a n e ali-

forme, sont des indices d 'agil i té. E n m a r c h a n t , 

ils a p p u i e n t toute la p lan te à t e r r e . En g r i m 

pant , ils c h e r c h e n t à appuyer le p lus qu ' i ls peu 

vent le corps con t re la b r a n c h e qu' i ls embrassen t . 

La p l u p a r t sont des a n i m a u x sociables ou v i 

vant par pa i res . Quelques-uns m e t t e n t bas de 

deux à q u a t r e peti ts par po r t ée ; d ' au t res n 'en 

on t q u ' u n seul , que la mère soigne avec tendresse 

et qu 'e l le por te l ong temps sur le dos . 

Tous les phalangis t idés sont doux , innocents , 

craint ifs . Sont- i l s poursuivis , ils se suspenden t 

par la queue à u n e b r a n c h e et y res ten t long

t e m p s immobi les , c h e r c h a n t ainsi à se d i ss imu

ler. C'est là le seul signe d ' in te l l igence qu ' i ls 

donnen t . 

C a p t i v i t é . — E n captivi té , ils t é m o i g n e n t un 

cer ta in a t t a c h e m e n t à l eur ma î t r e ; mais c 'est à 

pe ine si un g rand n o m b r e d ' en t re eux ar r ivent 

s eu lemen t à le conna î t r e . En les so ignant b i en , 

on p e u t les conserver long temps en capt ivi té . Ils 

sont t rès-faci les à nour r i r . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Que lques -uns , lors

qu ' i ls envahissent en g rand n o m b r e les p lan ta 

t ions , sont nuisibles ; d ' au t re s d o n n e n t à 

l ' h o m m e leur cha i r et leur four rure ; leur util i té 

c o m p e n s e à p e u près les dégâ ts qu'i ls peuvent 

causer . 

L E S P É T A L T R I S T E S — PETAURUS. 

C a r a c t è r e s . — P a r m i les mar sup iaux gr im

peurs , les pétauris tes son t les plus agiles. Ils res

semblen t beaucoup aux écureui ls volants , mais 

ils en diffèrent essen t ie l lement par l eur dent i t ion. 

Us on t u n e m e m b r a n e al i forme couver te de 

poils, a t t achée à leurs flancs, en t r e leurs pat tes 

de devant et l eurs pat tes de de r r i è re . Leur corps 

est a l longé; leur tête pe t i te , leur m u s e a u p o i n t u ; 
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leurs yeux sont g rands et sa i l l an ts ; leurs orei l les , 

dressées, p lus ou moins p o i n t u e s ; l eur q u e u e est 

longue, touffue, et p résen te quelquefois deux 

lignes de poils ; l eur pelage est m o u et fin. A u 

cune espèce n ' a t t e in t une longueur de 50 cent , 

c'est à peine si la p lupar t on t 30 cent , de long. 

On a subdivisé les pé taur is tes , d 'après la den t i 

tion, la forme des orei l les , de la m e m b r a n e ali

forme et de la q u e u e , en Bélidés, en Pétauristes 
proprement d i t s , et en Acrobates. 

1° LES BÉLIDÉS — IŒUDEUS. 

Die Flugbeutelbilche. 

C a r a c t è r e i i . — Ils ont les oreilles longues , 

nues et échancrées sur le bord ex te rne ; la m e m 

brane in te r fémora le é t e n d u e j u s q u ' a u pet i t 

doigt du m e m b r e an t é r i eu r , et q u a t r e paires de 

molaires gemmiformes infér ieures . 

LE BÉL1UÉ SCIURIEN — hELMEUS SCIVREVS. 

Das Zuckerdchhorn ou fliegende Eichhorn von Norfolk, 
The Norfolk lsland flying Squirrel. 

C a r a c t è r e s . — L'espèce la plus r e m a r q u a b l e 
de ce genre est celle qui a reçu le n o m vulgaire 
d'écureuil des sucres ou d'écureuil volant de Norfolk 
(fig. 14). Elle a le por t et la taille de l 'écureui l 
d 'Europe , ou encore plus du t a g u a n ou du pola-
touche. Son corps mince c t é l a n c é p a r a î t p l u s é p a i s 
par suite de la p résence d e l à m e m b r a n e al i forme 
qui s 'étend en t re les pa t t es . Le cou est cou r t et 
gros, la tète p la te , le museau cour t , la queue a r 
rondie , pendan te et touffue, les oreilles sont 
grandes, m é d i o c r e m e n t p o i n t u e s , les j a m b e s 
courtes , les doigts des pa t te* de devant séparés , 
le deuxième et le t ro i s ième doigt des pat tes de 
derr ière soudés l 'un à l ' au t re . Tous les doigts 
sont a rmés d 'ongles r ecourbés , sauf le p o u c e qui 
en est dépourvu . La bour se de la femelle est 
complè te . La four ru re est épaisse, très-fine et 
t rès -mol le ; les oreil les, nues à leur face ex te rne , 
sont recouver tes de poils à leur face in te rne , mais 
rien qu 'à la par t ie infér ieure . La par t ie supér i eu re 
du corps est d 'un gris c e n d r é ; la m e m b r a n e a l i 
forme d 'un b r u n foncé, bordée de b l a n c ; le ven
t re est b lanc avec des reflets j a u n â t r e s . Une 
bande d 'un b r u n roui l le va d 'une oreille à l ' au t re 
eu passant sur les yeux ; une au t re bande pareil le 
se trouve sur le dos du nez , le front et le m i 
lieu du dos. La q u e u e est d 'un gris cendré clair 
à la rac ine , noire au bout . L 'an imal adul te a 26 
cent , de long, 9 cent , et demi de h a u t ; la queue 
mesure 27 cent . 

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

le bélidé sc iur ien p r inc ipa lement dans la Nou

velle-Galles du Sud , la Nouvel le-Guinée, l 'île de 

Norfolk et que lques aut res îles. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est u n 

an imal sociable, qu i vit par pet i tes familles, se 
n o u r r i t de substances végétales et d ' insectes , et 
fait des arbres son u n i q u e d e m e u r e . Ses h i b i t u -
des sont abso lumen t celles de la p lupa r t des au
tres a n i m a u x de la m ô m e famil le . T o u t le j ou r , 
il se t i en t caché dans la c ime des a rbres les plus 
touffus ; il se blott i t dans un creux ou ent re deux 
b ranches , se roule en boule , s 'enveloppe dans sa 
m e m b r a n e al iforme et s 'endort . A la t ombée de 
la nui t , il s 'éveille. Il g r impe sur les b ranches 
avec u n e agili té s u r p r e n a n t e ; p o u r descendre , il 
saute en s 'aidant de sa m e m b r a n e al iforme qu ' i l 
ouvre c o m m e un pa rachu te . De jour , il n 'es t p lus 
le m ê m e an ima l : il pa ra î t être i n a n i m é . Gro
gnon , fuyant la l umiè re , il dor t toute la j o u r n é e ; 
de t e m p s à au t r e , il s'éveille pour mange r ; il va 
ince r t a in , chance lan t ; il évite avec soin, on di
rai t m ê m e avec c ra in te , les rayons blessants du 
soleil. Mais qu 'on l 'observe par u n e de ces belles 
nui ts claires de sa pa t r i e , et l 'œil au ra de la 
peine à le suivre . Ses mouvemen t s sont lesLes 
et rapides c o m m e ceux d u singe le plus agile, 
de l 'écureui l le plus souple . Tous les observa
teurs sont u n a n i m e s su r ce point . Ils disent q u e 
l 'animal déploie dans ses m o u v e m e n t s a u t a n t de 
grâce que d 'a isance , et qu'i l serai t difficile d 'en 
t rouver qu i lui soient supér ieurs à cet égard . A 
ter re , il est ma lad ro i t et m a r c h e mal ; mais il ne 
s'y r isque qu ' à la de rn i è r e ex t r émi té , q u a n d les 
a rb res sont t rop éloignés p o u r que , m ô m e avec 
le secours de sa m e m b r a n e , il puisse sauter de 
l 'un à l ' au t re . Il fait des bonds é n o r m e s , et p e u t 
changer sa d i rec t ion à volonté . En sau tan t d ' une 
h a u t e u r de 10 mè t re s , il lui est possible d'at
t e indre u n arbre éloigné de 25 ou 30 m è t r e s . 

On connaî t d ' au t res exemples de son agi l i té . 
A bord d ' un navire qui revenait de. la Nouvel le-
Hollande se t rouva i t un individu de cet te espèce , 
assez apprivoisé p o u r qu'on pû t le laisser cour i r 
l i b remen t sur le navire . Il faisait la jo ie do 
l ' équ ipage ; il étai t t an tô t au plus h a u t des m â t s , 
t an tô t sous le pon t . Un j o u r de t e m p ê t e , il g r i m p a 
au plus h a u t du m â t : c 'étai t sa place favorite. On 
cra ignai t que le vent n e l 'enlevât p e n d a n t qu' i l 
exécutera i t u n de ses sauts , et ne l ' en t ra înât dans 
la mer . Un mate lo t se décida à aller le che rche r . 
Au m o m e n t où il allait le saisir, l ' an imal c h e r c h a 
à s 'échapper et voulut sau te r su r le pont . Mais 
au m ê m e m o m e n t le navire s ' inclinait et le b é -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lidé allait t o m b e r dans l ' e a u ; on le considéra i t 
c o m m e perdu , lo r sque , changean t de di rect ion à 
l 'aide de sa q u e u e faisant office de gouvernai l , 
on le vit se dé tou rne r , décr i re une g rande courbe 
et a t te indre h e u r e u s e m e n t le pon t . 

On ne connaî t r ien de sa r ep roduc t i on . 
C h a n s e . — Il n 'es t possible de s ' empare r du 

bél idé sciurien q u e p e n d a n t son s o m m e i l . Un 
g r i m p e u r habile p e u t alors fac i lement l 'a t te in
d r e . Cependan t il est bon d 'ê t re p lus ieurs , ou 
tou t au moins deux, l 'un a u h a u t , l ' au t re au bas 
de l ' a rbre . Souvent l 'animal c h e r c h e à fuir avant 
qu ' on soit arr ivé j u s q u ' à l u i ; ma i s , ébloui par 
un j o u r t rop vif, il m a n q u e la b r a n c h e qu ' i l 
c royai t a t t e indre et t o m b e p a r t e r r e , où le second 
chasseur peu t fac i lement s'en r endre m a î t r e . 

C a p t i v i t é . — Le bélidé sc iur ien est u n ani
mal c h a r m a n t en captivi té . Il est très-inonensif, 
t rès-doux, facile à appr ivoiser , très-vif, t r è s -
évcillé, très-gai la nu i t , s eu lement il est toujours 
un p e u craintif. Il vit en bonne h a r m o n i e avec 
les a n i m a u x qui pa r t agen t sa captivi té et s 'atta
che m ê m e à l ' h o m m e . 

On en t rouve souvent dans les maisons des co
lons, e t on en a a m e n é f r é q u e m m e n t de vivants 
en E u r o p e . L ' in te l l igence de ce t an ima l est fai
ble , mais sa gaie té , sa d o u c e u r , sa g râce y sont 
une ample compensa t ion . E n cage, il ne cesse 
de sauter tou te la nu i t , en p r e n a n t les a t t i tudes 
les plus cur ieuses . Il s 'habi tue sans peine à t ou t e 
n o u r r i t u r e ; c ependan t il préfère les fruits, les 
feuilles, les bourgeons , les insectes . Il a ime 
beaucoup le miel des eucalyptes ou arbres à 
g o m m e , et, dans bien des endro i t s , il dévaste les 
pêchers et les o rangers . On a vu , par les béli-
dés captifs du j a rd in zoologique de Londres , 
qu ' i l s mangea ien t avec plaisir les oiseaux mor t s 
e t les m o r c e a u x de viande qu 'on leur donnai t , 
c e q u i fa i tsupposer , n o n s a n s q u e l q u e fondement , 
qu ' i ls doivent c o m m e les loirs s ' approcher sans 
b ru i t des oiseaux endormis et les égorger . 

B e n n e t t n o u s a laissé quelques r ense ignemen t s 
su r la m a n i è r e de vivre d u bél idé sc iur ien fe
mel le , qu ' i l a m e n a en E u r o p e , a Quo ique t rès-
j e u n e , dit-il, m o n captif étai t t rès-sauvage et 
fa rouche . Il ne se borna i t pas à cr ier , à g ronde r , 
à c r ache r dès qu 'on le prenai t , il griffait et m o r 
dait aussi . Ses ongles acérés faisaient des bles
sures c o m m e celles du c h a t ; mais ses faibles 
dents n e lui pe rme t t a i en t pas de faire g rand ma l . 
11 est ce r ta in , c ependan t , q u ' u n an imal qu i , tou t 
j e u n e , se défend é n e r g i q u e m e n t , doit , lorsqu ' i l 
est âgé, faire des m o r s u r e s redou tab les . Peu à 
peu il s 'apprivoisa, se laissa p r end re sans griffer' 

ni m o r d r e . Il léchai t la ma in qui lui t enda i t des 
sucre r ies , don t il était t rès-fr iand; il souffrait 
qu 'on lui touchâ t le m u s e a u , q u ' o n examinâ t sa 
fou r ru re . Mais dès qu 'on voulait le p r e n d r e , il 
devenait furieux, morda i t , griffait, faisait en 
t endre u n g r o g n e m e n t par t icul ier e t c racha i t 
c o m m e les cha t s . Il étai t p lus t r anqu i l l e q u a n d 
on le p rena i t par la q u e u e et qu 'on ne le tena i t 
pas l ong temps . 11 é tendai t alors sa m e m b r a n e 
al iforme c o m m e pour se pro téger d 'une chu te . 
Dans cet te s i tua t ion , on voyait su r tou t b ien la 
beau té de son pelage. Quoique t rès-appr ivoisé , 
il ne mon t r a i t cependan t pas le mo ind re a t t a 
c h e m e n t à la pe rsonne qui le nourr i ssa i t ; il étai t 
aussi bon et aussi m é c h a n t vis-à-vis des amis 
que vis-à-vis des é t rangers . 

« T o u t le j o u r , il res ta i t enroulé en boule , 
sa q u e u e touffue lui r ecouvran t tout le corps . 
11 paraissai t alors n e voir q u ' à demi , e t m o n 
trai t ainsi que la lumière du j o u r lui é t a i t t r è s - d ô -
sagréable . Mais, au c répuscu le , il devenai t actif. 
11 coura i t sans cesse dans sa cage , m o n t a i t , d e s 
cenda i t , s ' accrochai t après les b a r r e a u x et n 'ava i t 
pas un ins tant de repos . Le la isse- t -on l ibre dans 
u n e c h a m b r e , il g r i m p e tout au hau t des l ambr i s 
et para i t s'y b ien t rouver . Il semble alors q u e l 'on 
ait devant soi u n an ima l t ou t différent de celui 
qu ' on avait p e n d a n t le jour . J e n 'a i vu q u ' u n e 
fois un individu de cet te espèce éveillé d u r a n t la 
j o u r n é e : c 'étai t au j a rd in zoologique de L o n d r e s ; 
le j o u r obscur du c l imat de l 'Angle terre lui avait 
peut -ê t re fait c ro i re qu ' i l était nu i t . 

« Nous nour r i s s ions le bé l idé don t j e par le , de 
rais ins secs , de lait et d ' amandes . Il préférait les 
sucrer ies et les fruits cuits , don t il suçai t la 
pu lpe et n e laissait q u e l 'enveloppe. Il n 'avai t 
que peu de besoins . 11 engraissa r a p i d e m e n t , e t 
sa santé ne laissait rien à dési rer . 

« Une nui t , il s 'échappa de sa cage , mais le 
l endema in on le vit dans les b ranches les plus 
élevées d 'un saule . Un garçon y fut envoyé, et le 
t rouvant p ro fondémen t en d o rmi , p u t l ' approcher 
faci lement : il le pr i t pa r la queue et le j e t a par 
te r re d ' une h a u t e u r d 'environ 20 mè t re s . L 'an imal 
ouvri t son p a r a c h u t e , arriva h e u r e u s e m e n t s u r 
le sol, et on s 'en empa ra . 

(i Dans sa cage, il se coucha i t souvent sur le 
dos p o u r mange r . Il buvai t en t enan t le vase 
dans ses pa t tes de devant , et léchait c o m m e u n 
j e u n e chat . P e n d a n t le voyage, je pus heu reuse 
men t me p rocu re r con t inue l l emen t du lait et bien 
l ' en t re ten i r . Il devint peu à peu assez apprivoisé 
pour que je pusse , le soir, le laisser cour i r libre
m e n t sur le pont . Il y joua i t c o m m e un cha ton , et 
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Fig. 15. Le Potauriste taguanoïde.. 

paraissait t r è s -heureux quand on le graLtait. Il ne 

se laissait p r end re qu 'avec pe ine , et c racha i t et 

grondait quand on voulai t s'en empare r . » 

2» LES PÉTAUR1STES VRAIS — PETAURUS. 

Die BeUteleichhbrnehen. 

C a r a c t è r e s . — Ils diffèrent des bél idés en ce 

que leurs oreil les sont velues en dehors et à b o r d 

externe entier, e t q u e leurs m e m b r a n e s al iformes 

ne s 'étendent q u e des carpes aux genoux . 

LE PÉTAURISTE TAGITANOlnE O U TAGUAIf. 
PETAURUS TAGUANOIDES. 

Das Beiiltleichhorn, der Tuguan, The Taguan 
ou Petaurist. 

C a r a c t è r e s . — Le t aguan {fig. 13), c o m m e le 

nommen t les colons, est le p lus grand des mar 

supiaux volants . Son corps a envi ron 50 cent , 

de long, et la queue a la m ê m e longueur q u e le 

c o r p s ; sa tête est pe t i t e ; son m u s e a u , cour t et 

pointu ; ses yeux sont t rès-grands ; ses oreil les, 

larges et épaisses, p r e sque touffues ; ses pat tes , 

armées d 'ongles for ts , aigus et r e c o u r b é s ; sa 

fourrure est longue , mol le ; sa q u e u e , touffue. Le 

pétauriste t aguano ïde varie beaucoup sous le rap-

p o r t d e la coloration. D 'o rd ina i re , il a i e dos b r u n -

noir , la tê te b r u n e , la m e m b r a n e al iforme m a r 

quée de b lanc , le m u s e a u , le m e n t o n et les pattes 

noirs , la queue noire ou d 'un noir b run , plus 

pâle à la rac ine , j aunâ t re à la face infér ieure . Le 

m e n t o n , la gorge , la poi t r ine et le ven t re sont 

blancs . Mais les variat ions de colorat ion son t si 

p rononcées , qu 'on ne t rouve pas deux individus 

abso lument semblables . Les u n s on t u n e te in te 

no i re ; les aut res sont t ou t gr is , et q u e l q u e s - u n s 

m ê m e sont en t i è r emen t b lancs . Mais toujours le 

ven t re et la face in te rne des m e m b r e s sont b lancs . 

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

habi te la Nouve l le -Hol lande . Il est s u r t o u t a b o n 

dan t dans les g randes forêLs qui se t rouven t en t re 

Por t -Ph i l i ppe et More ton-Bay , quo iqu 'on n e le 

voie q u e r a r e m e n t m o r t ou captif en la posses

sion des ind igènes . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — C o m m e 

tou tes les au t res espèces de la m ê m e famille, le 
t aguan est u n an ima l n o c t u r n e , qu i res te tou t le 
j o u r caché et endo rmi dans le c reux d 'un t r o n c 
d ' a rb re , où il se t rouve à l 'abr i de ses e n n e m i s . 

Ses m o u v e m e n t s sont agiles, lestes, sûrs , bien 
p lus que ceux de tous les au t r e s pha langis t idés . II 
vole r ée l l emen t d 'une b r a n c h e à l ' au t re , fait des 
bonds prod ig ieux , g r impe avec r a p i d i t é , voyage 
ainsi d ' a rbre e n a r b r e , de c ime en c ime. Dans 
ses bonds , on voi t son poil long, soyeux et lus t ré , 
sur lequel la pâle c lar té de la lune vient se r é 
fléchir et se j o u e r , br i l ler d ' un d 'éclat m a g i q u e . 

Le t a g u a n se n o u r r i t de feuilles, de b o u r 
geons, de j e u n e s pousses , et peut -ê t re aussi de 
rac ines . T rè s - r a r emen t il descend à te r re p o u r y 
c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . Il n 'y va guè re que pour 
gagner un a rh re éloigné. 

Il suppor te long temps la capt ivi té , mais il est 
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Fig. 16. L'Acrobate pygmée. 

très-difficile à a t t raper vivant, et les voyageurs 

eu ropéens ont souvent offert, mais en vain, des 

s o m m e s cons idérables p o u r se le p rocure r . 

C h a s s e . — L ' indigène de la Nouvelle-Galles 

d u Sud est toujours affamé, toujours en quête de 

q u e l q u e proie ; ses yeux se p r o m è n e n t con t i 

n u e l l e m e n t de tous côtés p o u r voir s'il ne t rou

vera pas q u e l q u e chose à. m a n g e r , et il a j u s t e 

assez d ' in te l l igence p o u r découvr i r , à de légères 

t races l ' endro i t où le t a g u a n a fait sa d e m e u r e . 

Une légère fente dans l 'écorce de l ' a rb re , que l 

ques poils d e m e u r é s à l ' ent rée du t r o u où l 'ani

mal a p é n é t r é , lui sont des indices sûrs et p ré 

c ieux ; il sait r econna î t re si l ' animal y est depuis 

peu , ou si ce n ' es t q u ' u n e anc i enne re t ra i te . Dans 

le p r e m i e r cas , il g r impe sur l ' a rbre avec l 'agilité 

d 'un singe, en frappe le t ronc , r econna î t au son 

où se t rouve le t a g u a n , p longe son b ra s , saisit 

l ' an imal par la q u e u e , le re t i re r a p i d e m e n t avant 

qu' i l n 'a i t pu faire u sage de ses griffes ou de ses 

den t s , le t ou rne en cerc le , lui fracasse la tête 

cont re u n e b r a n c h e , et j e t t e à t e r r e le cadavre . 

II est à r e m a r q u e r q u e le t a g u a n ne qu i t t e pas 

sa re t ra i te , m ô m e lorsqu ' i l est éveillé pa r les 

coups de h a c h e avec lesquels l ' h o m m e se quel

quefois fraye u n chemin jusqu ' à lu i . La peur , 

p r o b a b l e m e n t , é te in t en lui tou te p résence d 'es

pr i t . Lo r squ ' on le saisit, il se défend v igou reu 

sement à coups d 'ongles , aussi faut-il le p r e n d r e 

et le t u e r r a p i d e m e n t , pour ne point en recevoir 

de fortes b lessures . On assure qu ' exc i t é , le t a 

guan se bat avec le courage du désespoir , et sait 

faire usage et de ses griffes et de ses dents . Sa 

cha i r est t rès-est imée ; c o m m e l ' an imal a une 

cer ta ine tail le, on le chasse pour se la p rocure r , 

et les b lancs tou t c o m m e les ind igènes . Le se-

! cours de ceux-c i est nécessaire : dans u n e pareil le 

chasse , il faut toute l 'habileté q u ' o n t acquise dès 

l eur enfance, leur œil p e r ç a n t , leur ma in adroi te . 

Aussi les chasseurs ou les voyageurs sont-ils tou

jours accompagnés d 'une b a n d e de na tu re l s . 

3" LES ACROBATES — ACROBATES. 

Die fliegende Màuse. 

C a r a c t è r e s . — Us ont les oreilles m é d i o c r e 

m e n t velues ; les m e m b r a n e s aliformes t r è s -

larges e t ne s ' é tendant q u e j u s q u ' a u x carpes , et 

les poils de la queue disposés sur deux l ignes , 

c 'es t -à-di re d i s t iques . 

L'ACROBATE l'YGMÉE — ACROBATES PYGMjEVS. 

Der Opossummaus, The Opossum Mouse 
ou Pigmy Petaurist. 

C a r a c t è r e s . — L 'ac roba te pygmée (fig. 16), est 
la plus pet i te de toutes les espèces de m a r s u 
piaux volants . Ce grac ieux an imal a la taille de 
la sour is , et à le voir assis, la m e m b r a n e aliforme 
ramassée con t re le corps , on di ra i t ce r o n g e u r ; 
aussi a-t-il r eçu le nom vulgai re de souris vilante. 
Il a à pe ine 15 cent , de long, dont la moit ié à 
peu p rès , appa r t i en t à la q u e u e . Son pelage est 
cou r t et m o u , gris b run sur le dos , blanc-jaunâtre 
sous le ven t re ; les yeux sont en tourés de noir ; 
les oreilles, noi res en avant , sont b l anchâ t re s en 
a r r i è r e ; la queue est g r i s -b run à sa face supé
r i eu re , gris pâle à sa face infér ieure . Les deux 
cou leurs pr inc ipales sont ne t t emen t séparées 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L B C O U S C O U S T A C H E T É . 31 

l 'une de l ' au t re . Lorsque l 'animal est assis, sa 

m e m b r a n e al i forme tombe des deux côtés de son 

corps en formant des plis, et sa b o r d u r e b l anche 

dessine c o m m e un m a n t e a u je té sur ses épaules . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'ac roba te 

pygmée est p ropre à la Nouvelle-Galles du S u d . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se n o u r 

rit de feuilles, de fruits, de bourgeons et d ' insec

tes. Il ne le cède pas aux au t res a n i m a u x de la 

m ê m e famille en vivacité et en agil i té . C o m m e 

eux, il peu t , à l 'aide de sa m e m b r a n e , pa rcou r i r 

d 'un bond des espaces cons idérab les . 

C a p t i v i t é . — On dit qu ' aux environs de Por t -

Jackson, les colons et les ind igènes a imen t 

beaucoup cet an imal et l 'apprivoisent souvent . 

Nous m a n q u o n s cependan t d 'observat ions p r é 

cises sur sa m a n i è r e d 'ê t re en captivi té , c o m m e 

sur sa vie en l iber té , et su r sa r ep roduc t i on . 

L E S C O U S C O U S — CUSCUS. 

Die Kusus, die Kuskalen. 

C a r a c t è r e s . — Les couscous ou coèseoes , 
c o m m e on les a n o m m é s quelquefois , fo rmen t 

dans la famille des pha langis t idés u n genre bien 

distinct. Les a n i m a u x qui le composent , de taille 

assez forte et massive, ont une q u e u e velue à la 

racine , en t i è r emen t nue et papi l leuse dans le 

reste de son é t e n d u e , des oreilles tou jours 

courtes et souvent non apparen tes , une t ê t e a r 

rondie , u n museau poin tu , u n e pupi l le ver t ica le , 

un pelage épais plus ou moins la ineux. 

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

couscous dans les forêts d 'Ambo ine , de B a n d a , 
de la Nouvel le-Guinée. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce sont 

des an imaux n o c t u r n e s , lents et p a r e s s e u x , qui 
se nourr issent de fruits. On les connaî t depuis 
longtemps , mais nous m a n q u o n s à leur sujet de 
données précises . Leur his toire laisse donc en 
core à désirer . 

LE COUSCOUS TACHETÉ — CUSCUS MACULATUS. 

Der gefleckte Kusu, The spoited Cuscus. 

C a r a c t è r e s . — Le couscous t a che t é , que n o 

tre figure 17 rep résen te , est n o m m é cuscus à 

A m b o i n e , gëbuns dans la Nouvel le-Hol lande, 

zambares ou scham-scham à W a i g i o u . Il a la taille 

du c h a t ; son corps est long de 86 cent . , et sa 

queue de 3 0 ; son pelage est épais, l a i n e u x , de 

couleur variée ; l ' an imal vieux est géné ra l emen t 

b lanc , avec des reflets j a u n â t r e s ou grisâtres , et 

de grandes taches i r r égu l i è r e s , noires ou d 'un 

b r u n foncé, qui disparaissent sur la face ex te rne 

des m e m b r e s ; chez le j e u n e an ima l , les t a ches 

sont grises et passent peu à p e u au b r u n clair , 

puis au b r u n foncé. Le ventre est toujours d ' un 

b lanc u n i f o r m e ; les j a m b e s sont cou leur do 

rou i l l e ; la queue est b l anche , avec des t a ches 

ra res . Le tou r des yeux et le front sont j a u n c -

rouille chez les j e u n e s a n i m a u x , j a u n e vif chez 

les vieux. Les oreil les sont souvent h l anches , et 

toutes les par t ies nues sont colorées en roux va

r iable . Le pelage est m o u , soyeux, très-fin. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — 11 vit aux 

îles Moluques e t pa r t i cu l i è r emen t à A m b o i n e . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le Hol

landais Valentyn est le p remie r qu i ait déc r i t 
l 'espèce e t donné q u e l q u e s détai ls sur le genre 
de vie de l ' an imal . 11 dit q u ' à A m b o i n e , h a 
bite une be le t te t r è s - r e m a r q u a b l e , le cuscus 
ou cusu, c o m m e les Malais l ' appel lent . « La 
tête ressemble à celle d ' un ra ton ou d 'un re
na rd . Le poil est épais et fin c o m m e celui du 
chat , mais plus l a ineux , et m é l a n g é de r o u x et 
de gris, c o m m e celui du lièvre. Que lques -uns 
sont tou t roux , d ' au t res b lancs . Les femel les 
sont géné ra lemen t gr ises . Les g rands indiv idus 
s o n t m é c h a n t s , d a n g e r e u x ; si on les p r e n d par la 
q u e u e , quand ils sont assis su r un a r b r e , ils sont 
en état de soulever l ' homme e t de le faire en 
suite t o m b e r à te r re . Us se défendent avec leurs 
fortes pa t tes , qui sont nues en dessous , c o m m e 
la main d ' un enfant, et dont ils se servent à la fa
çon des s inges ; ils ne m o r d e n t pas , quo ique 
ayant de t rès bonnes den t s . Avec la queue , qui est 
nue et r ecourbée au bout , ils se c r a m p o n n e n t for
t emen t aux b r a n c h e s e t on ne p e u t les en enlever 
qu 'avec beaucoup de force. On les t rouve dans 
les Moluques , où, ils h a b i t e n t , non pas des t e r 
riers c o m m e les bele t tes des Indes occ identa les , 
mais les forê ts , les arbres , su r tou t les a rb res à 
fruits. On en t rouve plus à Céram et à B u l o q u ' à 
Amboine , car ils s'y défient des h o m m e s qu i les 
chassent p o u r les m a n g e r ; leur viande est u n ré
gal pour les i n d i g è n e s , et a le goût de celle d u 
lapin . Mais les Hol landais n ' en m a n g e n t p a s . 
Ils se suspendent à un arbre pa r la q u e u e ; p o u r 
les p r e n d r e , il faut les r e g a r d e r f ixemen t ; la; 
frayeur qu ' i l s en ép rouven t est telle qu ' i ls lâ
c h e n t prise e t t o m b e n t à t e r r e . Mais il n 'es t q u e 
cer ta ines personnes qui a ient le pouvoir d e fixer 
le cuscus . Ces an imaux sau ten t d 'un a r b r e à 
l ' au t re c o m m e les écureu i l s , po r t an t la q u e u e 
r e c o u r b é e en h a m e ç o n . Ils se suspenden t a u x 
b r a n c h e s , pour pouvoir a t t r aper les fruits d o n t ils 
se nourr i ssent . Us m a n g e n t des feuilles ver tes , 
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Vig. 17. Le Couscous tacheté. 

des bananes et d 'autres fruits succu len t s . Us s'as

seyent c o m m e les écureui l s . Quand ils sont sur 

pris é tan t à te r re , ils se réfugient sur les a rbres . 

Quand on les effraye, ils u r i n e n t de peu r . E n t r e 

les pat tes de der r iè re , la femelle por te u n e bourse 

avec deux ou qua t re pet i ts , qui a d h è r e n t si soli

d e m e n t aux m a m e l o n s , qu ' i l s sa ignent q u a n d on 

les enlève. P re sque c h a q u e femelle que l 'on 

t rouve a des peti ts dans sa poche . » 

P lus ta rd , Lesson et Garnot on t eu l 'occasion 

d 'observer les couscous dans la Nouve l le - I r 

l ande . Voici ce que le p r e m i e r (1) nous apprend 

sur ces an imaux . « L e u r s m o u v e m e n t s décè len t 

u n e g rande paresse , et ils ne s ' an imen t q u e lo r s 

qu ' i ls sont con t r a r i é s ; ils g rognen t en sifflant 

alors à la m a n i è r e des cha t s , et c h e r c h e n t à m o r 

d re . En généra l , m ê m e en capt ivi té , ils sont t r è s -

d o u x ; ils préfèrent les recoins les plus obscurs , 

et le g rand j o u r para î t les affecter pén ib l emen t : 

ils se nour r i s sen t de fruits , de moel le de sagou , 

boivent en Iappant , se frottent sans cesse la face 

et les ma ins , e t a i m e n t à enrou le r l e u r queue et 

à se t en i r su r le bassin et su r les deux pieds de 

de r r i è re . En domes t ic i t é , deuxcouscous que nous 

c h e r c h â m e s à appor t e r en F r a n c e mangea i en t du 

pain et m ê m e de la v iande . Mais on n e peu t r ien 

conclure de ce de rn i e r fai t ; ca r u n k a n g u r o o 

que nous avions préférai t aussi , à tou te au t re 

subs t ance , les chai rs cuites q u ' o n lui p résenta i t . 

(I) Lesson, Complément aux ŒCuvres de Buffon, 1 8 0 . 

T. VI, p. 454. 

« Les couscous laissent exhaler u n e odeur fra

g r a n t é , t rès -expans ib le , q u e sécrète un appare i l 

g landuleux placé sur le p o u r t o u r de l ' anus . Sou

vent dans les immenses forêts des Moluques e t 

de la Nouvel le-Guinée nous avons été saisis par 

cet te o d e u r fétide, qu i nous avertissait de la p ré 

sence d 'un de ces an imaux , que nous dérobai t à 

la vue un feuillage pressé et touffu. L 'on a i m 

p r i m é qu 'on faisait t o m b e r les couscous des 

b r a n c h e s où ils se t i ennen t par l eu r q u e u e e n 

rou lée , en les r ega rdan t l ong temps . Ce fait est 

t r è s -p robab le , ca r les nègres du p o r t Prasl in , 

à la Nouvel le- I r lande, en appor t a i en t u n si g rand 

n o m b r e à bo rd de la corvet te la Coquille, qu' i ls 

n e devaient pas avoir b e a u c o u p de peine pour s'en 

e m p a r e r . Ils l eu r passa ient toutefois u n m o r c e a u 

de bois dans la b o u c h e , afin sans doute de les 

e m p ê c h e r de m o r d r e . » 

Quoy et Ga imard on t fait de leur côté, sur les 

couscous tachetés , des observations qu i confir

m e n t ce qu ' en avaient dit leurs p rédécesseurs . 

P o u r eux , ces a n i m a u x r e p r é s e n t e n l d a n s les I n 

des les paresseux.I ls son t tou t aussi s tup ides que 

ceux-ci , et passent la plus grande par t ie de leur 

vie dans l ' inaction et l 'obscur i té . Roulés su r eux-

m ê m e s , la tête en t re leurs pa t tes , ils ne c h a n 

gent de posi t ion que quand ils veulent m a n g e r . 

Ils sont t rès-voraces et se nour r i s sen t en l iber té 

des fruits savoureux que les forêts l eur fournis

sent . 

C a p t i v i t é . — E n capt iv i té , les couscous sont 
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gracieux et plaisants . Ils sont aussi indolen ts , 

silencieux, d o r m e u r s , maussades q u ' e n l iberté ; 

ils mangen t et boivent avec avidité. Ils vivent en 

mauvais r appor t s avec leurs semblables . Quand 

on en m e t deux dans u n e cage , ils s 'é lancent 

l 'un sur l ' au t re , poussent de g rands cr is , souf

flent c o m m e des cha ts , s ' a r rachent , se déch i 

rent de g rands l ambeaux de p e a u . Du res te , 

leur peau est si m i n c e qu 'e l le se lacère q u a n d 

on cherche à a t t i re r à soi u n couscous qu i se 

cramponne à u n corps , S tup ides c o m m e ils 

sont, ils ne lâchen t pas avant q u ' u n e par t ie de 

leur peau leur ai t été enlevée. P e n d a n t le j o u r , 

leurs grands yeux rouges , don t la pupi l le est ré 

duite à une fente, on t u n e expression bête et 

s tupide ; mais , la nu i t , ils sont aussi br i l lants que 

ceux des au t r e s an imaux n o c t u r n e s ; et dans ces 

condit ions, les couscous r appe l l en t les loirs des 

Indes or ientales . Quand ils ne d o r m e n t n i n e 

mangen t , ils se l èchen t les pa t tes ou la queue : 

ils ne connaissent a u c u n au t re passe- temps. 

U s a g e s e t p r o d u i t » . — « Les na tu re l s de la 

Nouvelle-Ir lande, d i t L e s s o n , a i m e n t s ingulière

ment la cha i r grasse des couscous ; ils la font 

rôtir sur des charbons avec les poils, et n e r e 

je t ten t que les in tes t ins . Avec les dents , ils for

ment des ce in tures et au t res o r n e m e n t e ; et l eur 

abondance est t e l l e , que j ' a i vu beaucoup d 'ha

bitants avoir des cordons de plus ieurs brasses de 

longueur, qu i a t tes tent la des t ruct ion qu 'on en 

fait.» Leur four rure est t r ès - recherchée . 

R r f . d h . 

L E S P H A L A N G E R S — PII A LA NGISTA. 

Die Phalangisteti. 

C a r a c t è r e s . — Les pha langers font la t r a n 

sition de cer ta ins carnass iers à cer ta ins rongeurs ; 

les uns r e s semblen t a u x m a r t e s , les aut res aux 

r ena rds , mais en m ê m e t e m p s aux écureui l s . On 

ne saurai t où les p lacer , sans la p résence de la 

bourse . L e u r ca rac t è r e d o m i n a n t consiste dans 

la soudure , j u s q u ' à la dern iè re pha lange , d u 

deux ième et d u t ro is ième doigt des p ieds pos 

té r ieurs . Us on t cinq doigts à c h a q u e pa t t e ; u n 

pouce opposable à celles d e d e r r i è r e ; la q u e u e 

touffue et p r enan te , n u e dans sa par t ie t e r m i 

nale ; u n e dent i t ion in t e rméd ia i r e à celle des 

carnass iers et des rongeurs , des incisives a l lon 

gées c o m m e chez ceux-ci, ma i s suivies de ca

nines et de fausses mola i res . 

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

espèces q u e ce genre r en fe rme hab i t en t l 'Aus
tral ie , les îles avoisinantes et les Moluques . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les pha

langers sont des an imaux n o c t u r n e s , lents, pa 
resseux et s tupides , qui passent l eur vie sur les 
a rbres , au sein des forêts épaisses. 

II — 104 
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L E P H A L A N G E R R E N A R D — PHAIANG1STA 
VVLPWA. 

Der Fuchskusu, The Vulpine Phalangist. 

C A R A C T È R E S . — Le pha langer r e n a r d (fig. 48) 

est l 'espèce la p lus connue . Il a la taille du chat 

sauvage , le por t du renard , avec la grac ieuse té 

de . l ' é cu reu i l . Il a 66 cen t , de l o n g ; et sa queue 

m e s u r e 43 c e n t . ; d ' après Benne t t , sa l ongueu r 

to ta le serai t de 85 cent . Il a le corps long et 

é lancé , le cou cou r t e t g r ê l e , la tête a l longée , le 

m u s e a u c o u r t et po in tu , la lèvre supér i eu re 

fendue , les oreilles dressées , de mo) r enne lon

g u e u r , po in tues , les yeux l a té raux , la pupil le 

a l longée , la p lan te des pieds n u e , les ongles 

c o m p r i m é s et recourbés , celui du p o u c e apla t i . 

La femelle por te u n e poche incomplè t e , r e p r é 

sentée pa r un s imple repli c u t a n é . Le pe lage est 

m o u et épais , composé de poils soyeux, cour t s et 

ro ides . La par t ie supér i eu re du corps est gr i s -

b r u n , avec reflets fauve-roux; la par t ie infér ieure 

e s t j a u n e - o c r e c l a i r ; la gorge et le vent re sont 

roux de r o u i l l e ; le dos de la q u e u e et les m o u s 

t aches sont no i r s ; les oreilles sont nues en de

dans , leur face ex te rne est couver te de poils 

oc re - jaune clair , et l eu r bord in te rne est garni 

de poils d 'un b r u n no i r . 

Les pet i ts sont d ' un gris cendré clair , mêlé de 

noi r . 

L 'espèce , d 'a i l leurs , offre de nombreuses va

r ié tés de co lora t ion . 

DISTRIBUTION G É O G R A P H I Q U E . — Le pha lange r 
r e n a r d hab i t e la Nouvelle-Hollande et la t e r re 

d e V a n - D i é m e n ; c'est un des m a r s u p i a u x les 

p lus c o m m u n s . 

M Œ U R S , H A B I T U D E S ET R É G I M E . — Il vit p res 
que exc lus ivement dans les forêts et sur les a r 
b re s . Ses m œ u r s sont abso lument noc tu rnes , 
car il ne qu i t t e sa re t ra i te que deux ou t rois 
h e u r e s après le c o u c h e r du solei l , et ne se m o n 
t r e j ama i s d u r a n t le jour . Il g r impe à mervei l le , 
ma i s ses m o u v e m e n t s sont lents et inhabi les à 
cô té de ceux des écureu i l s . Sa q u e u e p renan te 
lui r end de grands serv ices ; il ne fait j a m a i s un 
pas sans s 'être aupa ravan t bien fixé au moyen 
de cet o rgane . Su r la t e r r e , il m a r c h e bien p lus 
l e n t e m e n t q u e sur les arbres . Sa nou r r i t u r e est 
essent ie l lement végétale ; à l 'occasion, cependan t , 
il ne dédaigne pas de c roque r u n oiseau ou 
q u e l q u e au t r e peti t an ima l . Il t o u r m e n t e long
t e m p s sa pro ie , la frotte, la r e tou rne en t r e ses 
pat tes de devant avant de la po r t e r à la b o u c h e ; 
d 'un coup de dents , il ouvre le c râne et m a n g e 

le ce rveau ; il avale ensui te le r e s t e . On n 'a pas 
encore pu voir c o m m e n t il saisit des an imaux en 
l iberté ; on a d m e t qu ' i l y arr ive en s 'avançant 
p r u d e m m e n t et sans b ru i t , c o m m e les loirs et 
les m a k i s . Sa l en t eu r est telle q u ' u n bon g r i m 
peu r peu t assez fac i lement l ' a t t raper . Lors 
q u ' u n d a n g e r le m e n a c e , il se suspend pa r la 
queue à u n e b r a n c h e , res te immobi l e dans cette 
posi t ion et se dé robe souvent de la sorte aux r e 
g a r d s ; s'il est découver t , il n 'a a u c u n moyen 
d ' échapper à son e n n e m i . C o m m e le couscous , 
on le prend en le r e g a r d a n t fixement. 

La femelle m e t b a s deux peti ts et les por te long
t e m p s dans sa bou r se , et p lus t a rd sur son dos . 

CAPTIVITÉ. — Les pha langers r ena rds sont fa
ciles à appr ivoiser . Dans ces de rn ie r s t e m p s , on en 
a vu p lus ieurs en E u r o p e . Il y en a dans presque 
c h a q u e j a r d i n zoologique . Us sont doux et pai
sibles, ne c h e r c h e n t n u l l e m e n t à m o r d r e ; mais 
ils sont s tup ides , paresseux , insensibles à t ou t . 
Tan t qu'i l fait j o u r , ils fuient la l umiè re , s 'en
foncent sous le foin, se cachen t , s ' enroulent , 
m e t t e n t la tête ent re leurs pa t tes , se c achen t la 
face cont re leur ven t r e , et d o r m e n t . Les r é -
vei l le- t-on, ils sont maussades , de mauvaise hu
m e u r et se r e t i r en t au plus vite dans leur cache t t e . 
Mais à la n u i t c lose , r a r e m e n t , en é t é , avant 
onze h e u r e s du soir , ils se m o n t r e n t vifs et éveil
lés. On les nour r i t sans pe ine de pa in , de v iande , 
de fruits, de r ac ines . Il faut les m e t t r e dans une 
cage assez spacieuse et assez forte , si l 'on ne veut 
qu ' i ls la rongen t . Deux pha langis tes r ena rds q u e 
nous avions à H a m b o u r g rongè ren t des ba r reaux 
épais de 3 cent . ; deux au t re s pe rcè ren t les p l a n 
ches de leur cage et p r i r en t la fuite. Ils se réfu
gièrent dans u n tas de pe rches qui étai t p rès de 
là. La nu i t , ils coura ien t dans le j a rd in et les b â 
t i m e n t s , g r i m p a i e n t su r les a rb res . On repr i t l 'un 
d ' eux ; chaque nui t , il appela i t son compagnon 
p a r s e s cris : coue, coue, coue. Celui-ci accoura i t à 
ces appels , mais évitait avec p r u d e n c e les pièges 
qu ' on lui tendai t . Il passa ainsi quinze jours dans 
le j a r d i n , venant c h a q u e nu i t che rche r la nou r 
r i tu re q u ' o n avait disposée pour lui et disparais
sant de nouveau . Enfin, il se laissa r e p r e n d r e . 

Nous r e ç û m e s u n e femelle , qui avait eu un 
peti t pendan t le voyage. El le le soignait avec 
tendresse , le t ena i t nu i t et j o u r dans ses b ra s . 
Au m o m e n t où j ' é c r i s ces l ignes, elle vit encore 
en t rès -bonne h a r m o n i e avec ce pet i t , m a i n t e 
n a n t adul te . 

Il est t rès-possible que cet an imal puisse se 
r e p r o d u i r e dans nos c l imats : mais nous m a n 
quons d 'observat ions à ce sujet. 
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L E K O A L A C E N D R É . 

Les phalangistes r e n a r d s , en capt ivi té , sont dé 

sagréables par l ' odeur de c a m p h r e qu ' i ls r é 

pandent, et qu i est insuppor tab le dans u n a p 

par tement . 

U s a g e » e t p r o d u i t » . — Les ind igènes chas

sent le phalangis te r ena rd avec a r d e u r et regar

dent sa chair , ma lg ré la forte odeur d e c a m p h r e 

qu'elle exhale , c o m m e un régal des plus déli

cieux. Us uti l isent aussi sa peau . Us l ' es t iment 

autant q u e nous la peau de m a r t e ou de z ibe

line. En réal i té , c 'est u n e fou r ru re t r è s -bonne , 

de l'avis de tous les connaisseurs . Un jour , peu t -

être, le phalangis te r ena rd deviendra- t - i l un des 

animaux à pel le ter ies . Les indigènes ne connais

sent encore q u ' u n moyen très-primit if p o u r en 

préparer la p e a u . Après en avoir dépoui l lé l ' ani 

mal , ils r e t e n d e n t su r le sol, les poils en des

sous, l ' a t t achen t so l idement et la rac len t avec 

une coquil le j u s q u ' à ce qu'el le ait le degré 

voulu de soup lesse ; ils la cousent ensui te avec 

un os po in tu , auque l ils on t fixé u n iil fait 

avec un t endon d ' écureu i l , et se f ab r iquen t ainsi 

une sorte de m a n t e a u don t ils se revêtent avec 

iierté. Il pour ra i t se faire q u e , c o m m e les n a t u 

rels de l 'Afrique cent ra le , ils se servissent de 

certaines plantes à t a n , d 'écorces , de fruits pour 

tanner la peau . E n tou t cas , c'est l 'ut i l i té don t 

leur est cet an ima l qui fait qu ' i ls le chassent 

avec a rdeur , car les dégâts qu' i l cause ne sont 

pas appréc iab les . 

L E S K O A L A S — PHASCOLARCTOS. 

The Koalas. 

C a r a c t è r e s . — Les koalas fo rment d a n s la 

famille des phalangis t idés un dern ie r et s ingu

lier genre , caractér isé pa r un corps t r a p u ; des 

jambes cour tes ; u n e tê te grosse ; u n m u s e a u 

court , des orei l les grandes e t t rôs-velues ; u n e 

queue r édu i t e à u n t u b e r c u l e c a c h é ; c inq doigts 

à chaque p a t t e , les deux doigts in t e rnes des 

pieds de devant é tan t réun is e t opposables aux 

trois au t re s ; des plantes n u e s ; des ongles acérés , 

longs e t r ecou rbés , sauf aux pouces de der r iè re 

qui en sont dépourvus ; t rois pa i res d'incisives 

supér ieures , t r è s - inéga les , la p r e m i è r e é tan t la 

plus g r a n d e et la p lu s forte ; u n e seule pa i r e 

d'incisives infér ieures -, u n e seule pet i te canine 

en h a u t et c inq paires de mola i res à c h a q u e 

mâcho i r e , les qua t r e dern iè res é t a n t m u l t i t u -

berculeuses . 

Ce genre repose su r u n e seule espèce aus t r a 

l ienne . 

L E K O A L A C E N D R É — PHASCOLARCTOS CI1SEREVS. 

Der Koala, der australische Bar, The Koala 
ou Âustralian Bear. 

C a r a c t è r e s . — Le koala, q u e l 'on a aussi 

n o m m é wombat de Flinders (fig. 19), a tou t à fait 

l ' apparence d 'un peti t o u r s . Sa tai l le est celle d u 

glouton : soit 66 cent, de long e t 3 3 cen t , de h a u t . 

Sa tê te épaisse, ses pet i tes oreil les dis tantes et 

très-touffues, ses yeux br i l lan ts , son m u s e a u large 

et ob tus lui d o n n e n t u n e phys ionomie tou te par 

t icul ière, q u e r enden t enco re p lus é t r ange l ' ab

sence de queue e t la fo rme des p i eds ; son pelage 

est long, épais , p r e s q u e c r é p u , ma i s fin, m o u et 

la ineux . Il a le nez et le m u s e a u n u s , la par t ie 

supé r i eu re du corps d 'un gris c end ré , lavé de 

r o u x , la pa r t i e infér ieure d 'un b lanc j a u n â t r e , 

et le côté ex te rne des oreilles d 'un gris noir . 

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

hab i t e les forêts de la Nouvel le-Galles du S u d , 

au s u d - o u e s t de P o r t - J a c k s o n , mais il n 'y est 

pas t r è s - c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le t rouve 

o r d i n a i r e m e n t par coup les . Il g r impe sur les a r 
bres les plus élevés, mais avec u n e len teur qu i 
l'a fait n o m m e r le paresseux d'Australie. Ce qui 
lui m a n q u e en rap id i té , il le r achè te pa r la p r u 
dence , l 'a t tent ion avec laquel le il exécute tous 
ses m o u v e m e n t s ; il m o n t e sur les b r a n c h e s les 
plus minces . Ce n 'es t que t r è s - r a r e m e n t , et l o r s 
qu ' i l y est forcé par le m a n q u e de n o u r r i t u r e , 
qu ' i l qu i t te les a rbres e t descend 1 t e r r e , — où 
il m a r c h e encore p lus l e n t e m e n t , p lus maladro i 
t e m e n t , — p o u r g a g n e r un au t r e a rb re qu i lui 
p r o m e t de nouveaux a l i m e n t s . 

Le koala a des m œ u r s à d e m i n o c t u r n e s . P e n 
dan t la g r a n d e cha l eu r , il do r t caché de p r é 
férence dans la c ime des a rbres a. g o m m e . Vers le 
soir , il c o m m e n c e son repas . T ranqu i l l e , sans 
être dé rangé par les au t re s a n i m a u x , il paî t les 
j e u n e s pousses des a r b r e s , les t e n a n t avec ses 
pat tes de devant et les coupan t avec ses incisives. 
A la nu i t , il descend quelquefois à t e r r e et r e 
c h e r c h e des rac ines , dont il est t rès-fr iand. 

Dans tou t son ê t re se révèle u n e p lac id i té r e 
m a r q u a b l e , ou , p o u r m i e u x d i r e , une s tupidi té 
sans exemple . On le d^t t r è s - d o u x et t rès-paisi
ble ma lg ré son appa rence fa rouche . Il se m e t 
difficilement en colère , et va son t ra in sans s ' in
qu ié te r de ce qui se passe au tour de lui . De 
t e m p s à au t re il fait e n t e n d r e sa voix, consis
t an t en un sourd abo iement , qu i se t ransforme 
en cr i pe rçan t lorsqu ' i l est affamé ou forte-
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Fig. 19. Le Koala cendré. 

m e n t excité. Est- i l t r ès -en colère , il peu t p r e n 
dre u n aspect m enaçan t , ses yeux peuvent b r i l 
ler de m é c h a n c e t é , mais ce n 'est là q u ' u n e appa
rence ; il ne pense ni à m o r d r e ni à griffer. 

La femelle n e m e t bas q u ' u n peti t . Après 
qu' i l est sor t i d e sa b o u r s e , elle le por te long
t e m p s s u r son dos et lui t émoigne b e a u c o u p 
d ' a m o u r et de t endresse . Le pe t i t se c r a m p o n n e 
au cou de sa m è r e et paraî t n e pas se soucier de 
ce qui l ' envi ronne, pendan t que cel le-c i c i rcu le 
avec p r u d e n c e dans les b r a n c h e s des a rb res . 

C h a s s e . — Les Européens connaissent le koala 
depuis 1803. Les indigènes , qu i le n o m m e n t go-
ribun, le r ega rden t c o m m e u n de leurs mei l leurs 
g ibiers . Us le chassent avec a rdeu r p o u r se 
p r o c u r e r sa cha i r . Un t ronc de 15 mè t r e s de 

hau t ne les a r rê te pas , ils y g r impen t , a t te i 
gnen t la c ime de l ' a rbre et s'y l ivrent à u n e 
chasse qui ferait h o n n e u r à u n singe. Us pous
sent ainsi le koala j u s q u e dans les b r a n c h e s les 
plus élevées, le j e t t en t , de là, à t e r re ou le t u e n t 
à coups de m a s s u e . 

C a p t i v i t é . — Stupide c o m m e il l 'est, le koala 
n 'es t donc pas bien difficile à p r e n d r e ; d 'un a u 
tre côté , il se soumet sans pe ine à la capt ivi té . Il 
s 'apprivoise t rès- fac i lement , r econna î t son gar
dien et s 'a t tache bien vite à lu i . On le nour r i t de 
feuilles, de r ac ines , de fruits, e t c . P o u r m a n g e r , 
il s 'assied sur son arr ière- t ra in et por t e les a l i 
m e n t s à sa bouche avec ses pat tes de devant . 
Dans le repos , sa pos tu re est celle d 'un chien 
c o u c h é . 

LES MAGROPODIDES ou KANGUROOS — HALMATURI. 

Die Springbeutelthiere, die Kdngurus, The Kangaroos. 

C a r a c t è r e s . — Les k a n g u r o o s , ou m a r s u 

p iaux sau teurs , sont les plus g r a n d s an imaux de 

cet o r d r e . Ce sont des êtres r e m a r q u a b l e s et d 'un 

aspect tout par t icu l ie r . A pa r t i r de la tê te , le t ronc 

a u g m e n t e r ap idemen t de grosseur , la par t ie la 

plus forte é tan t la rég ion lomba i re , par su i te d u 

g rand déve loppement des m e m b r e s pos té r ieurs . 

La tête eLle hau t du t ronc para i ssen t c o m m e a t r o 

phiés ; le t r a in de derr ière est presque exclusive

m e n t affecté aux m o u v e m e n t s , ce qu i expl ique 

son déve loppement e x t r ê m e ; les pa t tes de d e 

vant ne servent que d ' une man iè re t rès -secon

daire aux kanguroos pour m a r c h e r e t pour 

saisir leur n o u r r i t u r e . A l 'aide de leurs longues 

j a m b e s de der r iè re et de leur forte queue , ils 

peuven t faire des bonds prodigieux et avec une 
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vitesse qui égale celle du cerf. La forme de ces 

jambes et la q u e u e sont ca rac té r i s t iques . L a 

cuisse est t rès-for te , le t ib ia long , le ta rse p r o 

longé d 'une m a n i è r e ex t raord ina i re ; les doigts , 

au nombre de qua t re s eu l emen t , le p o u c e m a n 

quant , sont très-forts et t rès- longs ; celui d u 

milieu porte u n ongle en forme de sabot . La 

queue est p lus longue e t p lus épaisse q u e chez 

aucun au t re m a m m i f è r e de m ê m e t a i l l e ; les 

muscles en sont t r ès -v igoureux . A côté de ce dé 

veloppement exagéré , les m e m b r e s an t é r i eu r s 

paraissent c o m m e rach i t iques ; ce n 'es t pas à 

dire qu'i ls le soient, car leur vo lume est en rap

port avec les m o u v e m e n t s qu ' i ls exécu ten t . Ces 

pattes de devant , t e rminées par c inq doigts a r 

més d'ongles a r rondis , n e sont p o u r ainsi dire 

plus que des espèces de mains , et servent c o m m e 

telles à l ' an imal . La t è t e , pa r sa fo rme , t ient de 

celle du cerf et de celle d u l ièvre. Ces que lques 

mots suffisent p o u r carac té r i se r les k a n g u r o o s . 

D'ailleurs, u n seul c o u p d'oeil j e t é sur u n e quel

conque de nos figures en dira plus a u lec teur 

qu 'une descr ipt ion longue et détai l lée. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . •— L 'Aust ra l ie 

est la patr ie des k a n g u r o o s . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les uns h a 

bitent les vastes pla ines herbeuses de cet te p a r 
tie du m o n d e ; les au t re s vivent de préférence 
dans les endroi ts bu i ssonneux ; d ' au t res , sur les 
montagnes rocheuses ; d 'aut res e n c o r e , dans 
les forêts les plus impéné t r ab l e s , où ils sont 
obligés de se frayer u n passage en cassant les 
branches et les rac ines ; il en est m ê m e qu i h a 
bi tent sur les a rb res . La p l u p a r t vivent sol i ta i 
res : ce n 'es t qu ' acc iden te l l emen t qu ' i ls se t rou
vent réunis en g rand n o m b r e dans cer ta ins e n 
droits où la nour r i t u r e est a b o n d a n t e , mais ce 
ne sont pas là des sociétés d u r a b l e s . Le voyageur 
peut b ien r e n c o n t r e r de ces r é u n i o n s t e m p o 
raires, où Ton compte quat re-v ingts individus et 
plus ; mais que lques heu res après t ou t s'est d is 
s ipé ; chacun s 'en est allé de son côté , o u s'est 
réuni à une nouvel le b a n d e , sans p lus s ' inquiéter 
de ses c o m p a g n o n s . La p l u p a r t sont des an imaux 
diurnes . Les pet i tes espèces sont noc tu rnes et 
passent le j o u r dans des endroi t s cachés . Quel
ques -uns hab i t en t les c reux des roche r s , en sor
tent pour se r epa î t r e , e t y r e t o u r n e n t q u a n d leurs 
besoins sont satisfaits. 

Les hab i tudes , le genre de vie des kangu roos 
mér i ten t no t re a t t en t ion , car tou t en eux est 
cur ieux : m o u v e m e n t s , r epos , n o u r r i t u r e , r é 
gime, r ep roduc t ion , déve loppement , intel l i
gence. 

I L e u r a l lure , tel le qu ' on la voit q u a n d ils sont à 
pa î t re , est u n saut lou rd et ma lad ro i t . L ' an ima l 
appu ie tou te la m a i n sur le sol et place ses pa t tes 
de der r iè re près de celles de devant , et m ê m e 
ent re el les . 11 s 'appuie en m ê m e t e m p s sur sa 
q u e u e ; mais ce t t e posit ion est t rop fat igante 
p o u r qu ' i l la garde long temps . P o u r a r r ache r les 
p lan tes , il s'assied sur la q u e u e et les pat tes de 
de r r i è re , en laissant r e t o m b e r ses m e m b r e s an té 
r ieurs , et lorsqu ' i l en a pr is u n e , il se redresse 
p o u r la m a n g e r . Son corps para î t alors reposer sur 
un t rép ied d o n t les b ranches sera ien t formées par 
les m e m b r e s de de r r i è re et par la queue . Très -
r a r e m e n t , on le voit se ten i r su r t rois pa t tes à la 
fois et su r la q u e u e ; il ne p rend cette a t t i tude q u e 
lorsqu ' i l a à faire que lque chose sur le sol avec 
u n e de ses m a i n s . Quand il est à d e m i rassas ié , 
il se couche à t e r r e , les j a m b e s de der r iè re é t e n 
d u e s . Lu i p rend- i l fantaisie de manger , il res te 
couché , se soulève s eu l emen t u n peu et s 'appuie 

I sur ses cour tes pa t tes de devant . P o u r d o r m i r , 
les pet i tes espèces p r e n n e n t la m ê m e pos tu re que 
les lièvres a u gîte ; ils s 'asseyent sur leurs qua t r e 
pat tes , la queue é tendue en ar r iè re ; cet te posi
t ion leur p e r m e t de p r e n d r e r a p i d e m e n t la fuite. 

Au m o i n d r e b ru i t , le kangu roo se lève, s u r t o u t 
le mâle adul te , et r ega rde tou t a u t o u r de lu i , en 
se dressant sur la pointe des pieds. Aperçoi t - i l 
que lque chose de suspec t , il se hâ t e de p rendre 
la fuite. Alors se m o n t r e tou te son agi l i té . Il 
sau te exc lus ivemen t su r ses pat tes de de r r i è re , 
et fait des bonds c o m m e n u l au t re an ima l . Il ra
masse ses j a m b e s de devant contre sa poi t r ine , 
é tend sa q u e u e en a r r i è re , fléchit, pu i s é tend 
b r u s q u e m e n t avec tou te la force de ses m u s 
cles fémoraux ses m e m b r e s pos té r ieurs longs 
et grêles, et file dans l 'air c o m m e u n e flèche, 
en décr ivant u n e courbe . Que lques -uns , en sau
tan t , t i ennen t leur corps dans u n e posi t ion ho
rizontale , les aut res dans u n e posi t ion ob l ique , 
les oreilles é t an t o r d i n a i r e m e n t couchées . Lors
que r i en n e le t roub le , le knnguroo fait de 
peti ts bonds de 2 mè t r e s et d e m i de long, mais 
s'il est effrayé, ses sauts sont deux et t rois fois 
plus g r a n d s . Dans ce m o d e de locomot ion , le 
pied dro i t p r écède u n peu le pied gauche . A 
c h a q u e bond , il lève et abaisse sa q u e u e , et cela 
d ' au tan t plus q u e le bond est p lus v igoureux. 
11 change de direct ion en faisant deux ou trois 
pet i ts bonds ; la- q u e u e ne para i t d o n c pas lui 
servir de gouvernai l . Il ne touche la t e r r e 
qu ' avec les doigts de de r r i è re ; j a m a i s il ne 
tombe sur ses pat tes de d e v a n t ; cer ta ines e s -

• pèces les por t en t collées cont re les flancs, les 
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au t res les croisent sur la poi t r ine . Un bond suit 
l ' au t re i m m é d i a t e m e n t , et c h a q u e bond est de 
2 mè t r e s au m o i n s . Quelques espèces en font 
de 6, 8 et m ô m e 10 mè t r e s de long, et de 
2 à 3 mè t r e s de h a u t . Des k a n g u r o o s captifs, 
poursuivis dans u n espace assez g rand , f ranchis
sent en bondissant u n espace de 8 m è t r e s . On 
c o m p r e n d donc qu ' i l faille u n ch ien excellent 
pour a t t raper un de ces a n i m a u x , et il n 'y en a 
q u e peu qu i en soient capables . S u r un sol cou 
ver t d 'a rbres et de broussai l les , la poursu i t e n 'es t 
pas de longue d u r é e , le k a n g u r o o f ranchissant 
les obstacles que le ch ien est obl igé de t o u r n e r ; 
su r un sol inc l iné , le k a n g u r o o se m e u t plus p é 
n ib l emen t , il lui est n o t a m m e n t très-difficile de 
descendre une pen te sans cu lbu te r . 11 p e u t sau te r 
ainsi p lus de deux h e u r e s , sans se fat iguer . 

De tous les sens, l 'ouïe para î t ê t re le plus par
fait chez les k a n g u r o o s . On les voit cont inue l le 
m e n t r e m u e r les orei l les c o m m e les cerfs . Leur 
vue est faible, l eu r o d o r a t assez ob tus . 

L e u r inte l l igence est peu développée. Le k a n 
guroo est méfiant sans p r u d e n c e ; il n ' a pas 
de m é m o i r e ; il es t cu r ieux , t i m i d e , facile à 
exci ter et à apaiser ; il vit en bons ou en m a u 
vais r appor t s avec ses semblables ; difficile à 
apprivoiser , il ne s 'a t tache pas à son ma î t r e ; 
son intel l igence, en u n m o t , est t r è s -bo rnée . 
Il m o n t r e son exci ta t ion p a r des inspi ra t ions ra
p ides , et par une salivation abondan t e . Alors 
m ê m e qu ' i l est en pro ie à la p lus g rande ter
r e u r , lorsque , pa r e x e m p l e , il est chassé , q u e les 
ch iens sont sur ses t a lons , il n e p e u t r e t en i r sa 
cur ios i té . Il se r e t o u r n e p o u r r ega rde r ses pou r 
suivants , e t il lui arr ive quelquefois , dans ce cas, 
de h e u r t e r avec t a n t de violence un a rb re ou un 
roche r , q u l l t o m b e é tou rd i . 

Les kanguroos o n t u n r é g i m e très-varié . Us 
se nour r i ssen t d ' he rbes , de feuilles, de rac ines , 
d 'écorces d ' a rb re , de b o u r g e o n s , de fruits. Quel
ques natural is tes on t c ru qu ' i l s é ta ien t r u m i 
nan t s . Je n 'a i pu t rouve r chez eux t r ace de 
r u m i n a t i o n . Ils m â c h e n t l ong temps ce r ta ins vé
gé taux , mais le bol a l imen ta i r e , u n e fois avalé, 
n e leur revient p lus dans la b o u c h e . 

La r ep roduc t ion et le déve loppemen t des 
k a n g u r o o s sont t r è s - r emarquab l e s . L e u r r u t a 
des saisons dé t e rminées , d u moins si l 'on en 
j u g e par les indiv idus capLifs. 

Quand deux mâ le s poursu iven t une m ê m e 
femelle , u n comba t a c h a r n é s 'ensuit . Les deux 
r ivaux m e n a ç a n t s sau ten t l ' un sur l ' au t re et 
c h e r c h e n t à se saisir . S'ils y pa rv iennen t , ils 
se soulèvent sur leur q u e u e et se d o n n e n t avec 

leurs pat tes de de r r i è re , devenues l ibres , des 
coups terr ibles qui p o r t e n t pa r t i cu l i è remen t 
sur le ventre ; p e n d a n t ce t emps , les pat tes de 
devant ne res ten t pas inaclives et f rappent à 
leur t o u r . Que lques au teu r s ont di t qu ' i l s se 
donna ien t auss i des coups de q u e u e ; c'est pos
sible, q u o i q u e j e ne l 'aie j amais vu, car un 
gard ien de no t re j a r d i n zoologique a reçu 
plusieurs coups de q u e u e d ' un kanguroo de 
Benne l t . 

Les pet i tes espèces , su r tou t , paraissent t r è s -
excitées ; elles s ' a r rachen t les poils et se dénu 
dent des par t ies ent ières . 

Les k a n g u r o o s n e sont pas t rès- féconds . Les 
g randes espèces ont r a r e m e n t plus d 'un petit 
pa r por tée . Malgré leur g rande tai l le , les fe
melles n ' o n t pas une longue gestat ion : celle du 
k a n g u r o o géan t n 'est que de t rente-neuf j o u r s . 
Au bout de ce t e m p s , le peti t naî t . La m è r e le 
p r e n d dans sa b o u c h e , ouvre sa bour se avec ses 
pa t tes de devan t e t greffe le pe t i t ê t re à u n de 
ses m a m e l o n s . Douze h e u r e s après la naissance , 
le peti t d u k a n g u r o o géant n ' a q u e 32 mil l i 
mè t res de long , et n e peu t ê t re c o m p a r é qu ' aux 
embryons des au t re s a n i m a u x . C'est u n e masse 
mol le , t r anspa ren t e , ve rmï forme ; les yeux sont 
fermés ; le nez et les oreilles sont à pe ine 
ind iqués , et les m e m b r e s sont loin d 'avoir l eur 
fo rme. 11 n 'y a pas la m o i n d r e ressemblance 
en t re cet ê t re et sa m è r e . Les m e m b r e s a n t é 
r ieurs sont d ' u n t iers plus longs que les posté
r ieurs ; la q u e u e est cour t e et r ecourbée en t r e les 
pat tes de d e r r i è r e . Il pend ainsi à. la te t ine 
c o m m e un corps ine r t e . Il est m ê m e incapable 
alors de t e t e r , et le lai t , pa r su i te d 'une d ispo
sition o rgan ique pa r t i cu l i è re , lui est versé d i 
r e c t e m e n t d a n s la b o u c h e p a r le m a m e l o n : ce 
n 'est que p lus tard qu'i l exercera l u i - m ê m e la 
succ ion . 

Il res te ainsi hu i t mois à se n o u r r i r du lait 
de sa m è r e ; de t emps à au t r e , cependan t , il 
m o n t r e la t ê t e , mais il n 'est pas encore capable 
de se mouvo i r tou t seul . Owen a vu un j e u n e 
k a n g u r o o g é a n t resp i rer p ro fondément mais 
l en temen t , et agi ter les pat tes de devant quand 
on le toucha i t . Qua t re j o u r s après la naissance, 
cet observa teur enleva le peti t du m a m e l o n , 
pour voir c o m m e n t il étai t en r a p p o r t avec la 
m è r e , c o m m e n t se faisait la lac ta t ion , p o u r 
savoir enfin si un ê t re aussi imparfai t avait une 
force à lui appa r t enan t , s'il pouvai t de l u i - m ê m e 
re t rouver le m a m e l o n , ou si la m è r e l'y r e m e t 
tai t . Voici quel fut le résul ta t de son expér ience . 
Le petit enlevé, une gout te de l iquide blanc 
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apparut au m a m e l o n . Le pet i t s 'agita, mais ne 

parut pas faire d'efforts p o u r s 'a t tacher à la 

peau de la m è r e , et il fut a b s o l u m e n t impuis 

sant à se mouvoir . On le déposa au fond de la 

poche et on l ' abandonna à la m è r e . Celle-ci se 

mont ra t rès- i r r i tée , se courba , grat ta la face 

externe de sa bourse , l 'ouvri t avec ses pa t t e s , 

y plongea la tôte et l'y p r o m e n a de divers cô tés . 

Owen conclu t que la m è r e doit p r e n d r e son 

petit dans sa b o u c h e et le t en i r au m a m e l o n 

jusqu 'à ce qu 'el le sente qu ' i l y est greffé. 11 faut 

ajouter q u e ce peti t m o u r u t , la m è r e ne l 'ayant 

pas remis à la te t ine , e t a u c u n gard ien n ' ayan t 

voulu se charger de l'y m e t t r e . 

On a vu, depu i s , un j e u n e k a n g u r o o dé taché 

ainsi de la t e t ine , par v io lence ou pa r hasa rd , 

la reprendre de nouveau de lu i -même . Leisler 

dit avoir t rouvé su r la pail le u n j e u n e k a n g u r o o 

un peu plus fort q u e celui dont parle Owen, 

déjà p resque froid, l 'avoir r emis au m a m e l o n , 

et l 'avoir vu poursu ivre son déve loppement . 

Owen obt int aussi , p lus t a rd , le m ê m e résul ta t . 

Geoffroy Saint-Hilaire a d é m o n t r é l 'existence 

d 'un musc le placé a u t o u r du m a m e l o n et ca

pable, p a r ses con t rac t ions , de faire péné t r e r le 

lait dans la b o u c h e du pet i t . Il résul te des 

observations les p lus récen tes q u e le j eune kan

guroo, lorsqu' i l a a t te in t u n e cer ta ine ta i l le , 

s 'accroît t r è s - r a p i d e m e n t , su r tou t lorsque ses 

poils ont poussé . Ses oreil les, qu i é ta ient p e n 

dantes sur les côtés de la t ê t e , sont m a i n t e n a n t 

droites, et il se m o n t r e souvent q u a n d sa m è r e 

est au repos . 11 sort alors sa t ê t e , ses pet i ts yeux 

regardent de tous côtés , ses pe t i tes pat tes se 

promènent sur le foin, et il c o m m e n c e à m a n 

ger. La m è r e le soigne avec tendresse , ma i s se 

mont re moins craint ive qu ' aupa ravan t . Au com

mencemen t , elle ne souffre pas q u ' o n t en te de 

le voir, et à plus forte ra ison de le t o u c h e r . Elle 

éloigne m ê m e le mâ le q u e la curiosi té pousse 

à voir son rejeton. Elle r épond aux tentat ives 

qu'i l fait p o u r satisfaire son envie , pa r un m u r 

m u r e de mauvaise h u m e u r et m ê m e pa r des 

coups . Une fois que le pet i t a m o n t r é sa t ê t e , 

elle cherche moins à le cacher . Celui-ci est d 'a i l 

leurs très-craintif : u n r i e n le fait aussi tôt r en t r e r 

au fond de la bour se où il p r e n d toutes les p o 

sitions imaginables ; il en laisse sor t i r t an tô t la 

tê te , t an tô t les pat tes de der r iè re , ou la q u e u e . 

C'est u n spectacle cu r i eux que de voir la m è r e , 

lorsqu'elle veut se déplacer , forcer son pet i t à 

gagner les profondeurs de la bour se , en lui don

nant de pet i ts coups avec ses ma ins . Au bou t 

d 'un certain t e m p s , le j e u n e kangu roo aban 

donne la poche marsup ia le et saute au tour de sa 

m è r e ; mais , au m o i n d r e indice de danger , il a r 

rive en tou t e hâ t e , et se précipi te la tê te la p r e 

miè re dans sa cache t t e ; en u n ins tan t il se r e 

tou rne et, cer ta in m a i n t e n a n t d 'ê t re à l 'abri de 

tou t pér i l , r egarde au dehors avec une expression 

c o m i q u e . 

<t A la fin de s e p t e m b r e , dit We in l and , q u e j ' a i 

suivi en donnan t cet te descr ip t ion ; à la fin de 

s ep t embre , j ' a i ape rçu p o u r la dern iè re fois dans 

la bourse marsup ia l e le p e l i t k a n g u r o o femelle née 

en j anv i e r ; il ne qu i t t a cependan t pas sa m è r e , e t 

se fit n o u r r i r par elle. Le 2'2 oc tobre , j e le vis 

encore teter , et, "à m a g rande surpr ise , j ' a p e r 

çus dans sa bour se des m o u v e m e n t s qui ne m e 

laissèrent pas de d o u t e sur son c o n t e n u : déjà 

m è r e et a l la i tant u n pet i t , elle te ta i t encore sa 

m è r e 1 Ce fait c u r i e u x est positif ; mais j e fis u n e 

découver te bien a u t r e m e n t cu r i euse . La m è r e 

s 'étant tuée con t re les ba r reaux de sa cage, je 

la disséquai et t rouvai dans sa bourse un peti t 

à peine m o r t , encore n u , de 8 cent , de long, 

âgé par conséquen t d 'au moins deux mois . Il en 

résul te que la femelle du k a n g u r o o peu t allai ter 

s i m u l t a n é m e n t deux peti ts de por tées différente, 

et m ê m e m é d i a t e m e n t son pet i t -fds. > 

Les voyageurs d isent que le kanguroo femelle 

c h e r c h e , d a n s le danger , à sauver son pet i t , su r 

t o u t lorsqu 'e l le est blessée. Si elle ne se sent 

plus la force d ' échapper au sort qui la menace , 

elle r e t i r e r a p i d e m e n t son nourr i sson , le dépose 

à terre et , t ou t en se r e t o u r n a n t de temps à a u t r e 

vers lu i , s 'en éloigne le p lus qu 'e l le peu t ; elle se 

sacrifie ainsi p o u r sa p rogén i tu re , et souvent elle 

a t te int son bu t , le chasseur ne voyant que la mère 

et passant à côté du pe t i t sans le r e m a r q u e r . 

C h a s s e . — Les kanguroos sont le gros gibier 

de l 'Austral ie ; indigènes e t colons le chassent 

avec passion ; les p r e m i e r s c h e r c h e n t à aborde r 

un t r oupeau de kanguroos sans être ape rçus , et 

p r e s q u e c h a q u e fois ils réussissent à se saisir de 

q u e l q u e p ièce . Dans les grandes chasses, les u n s 

se cachen t , les au t r e s r aba t t en t le gibier , l ' ap

p rochen t le plus possible, pu i s se d ressen t sub i 

t e m e n t en poussan t des cr is . Les an imaux effrayés 

s 'enfuient dans la d i rec t ion laissée l ibre par les 

r aba t t eu rs et dev iennent la proie des chasseurs . 

Les ind igènes s ' emparen t encore des k a n g u r o o s , 

et cela t r è s -hab i l ement , à l 'aide de lacets et de 

diverses espèces de pièges . 

Les colons anglais e m p l o i e n t s p é c i a l e m e n t p o u r 

la chasse d u kanguroo une race par t i cu l iè re de 

chiens , ob t enue par le c ro i semen t d u b r a q u e an

glais et du b o u l e d o g u e , race r e m a r q u a b l e par sa 
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force, son courage e t sa persévérance . Trois à 
q u a t r e de ces chiens suffisent g é n é r a l e m e n t p o u r 
s ' empare r d ' u n k a n g u r o o ou p o u r l ' amene r à la 
por tée du fusil du chasseur . Cette chasse n 'es t 
c ependan t pas sans d a n g e r s . Le kangu roo sait 
faire usage des ong les v igoureux de ses pieds de 
der r iè re , e t les grandes espèces opposen t sou
vent u n e forte résistance aux chiens et m ê m e 
à l ' h o m m e . Si u n cours d 'eau se t rouve aux 
env i rons , le k a n g u r o o s'y réfugie et y a t t end 
t r anqu i l l emen t les assaillants^ Sa grande taille 
lui p e r m e t d 'avoir p ied , là où les chiens sont ob l i 
gés de nage r , et c'est ce qu i fait son avan tage , 
l^e p r emie r chien qui app roche est saisi, et main-
lenu sous l 'eau j u s q u ' à ce qu' i l soit asphyxié . 
Un fort m â l e est capable de teni r tê te à u n e 
m e u t e n o m b r e u s e . II laisse t r anqu i l l emen t les 
chiens arr iver l 'un après l ' au t re , et profite à cha
q u e fois du m o m e n t favorable p o u r se déba r r a s 
ser de son adve r sa i r e . Une fois sous la pat te du 
k a n g u r o o , le ch ien est p e r d u , si u n a u t r e chien 
ne vient à son secours , et m ê m e s'il en é c h a p p e , 
ce bain involontaire lui a suffi; il r e tou rne à la 
r ive , et on n e peu t lui faire r e c o m m e n c e r son 
a t t a q u e . Même à t e r r e , u n vieux kanguroo mâle 
n 'est pas un adversa i re à dédaigner . Il che rche 
un a rbre , s'y adosse p o u r couvr i r ses de r r i è res , 
et se sert t r è s - h a b i l e m e n t de ses qua t r e pa t tes . 
Les chiens de k a n g u r o o sont dressés à ne j amais 
a t t aquer seuls un an imal dans cet te posit ion. Ils 
se p réc ip i ten t en masse su r lui de tous côtés , 
le saisissent à la g o r g e , le r e n v e r s e n t , l 'en
t r a înen t de telle façon qu' i l ne puisse faire usage 
de ses a rmes , e t l ' égorgent ou le m a i n t i e n n e n t 
j u s q u ' à l 'arr ivée du chasseur . 

C a p t i v i t é . — Tou te s les espèces suppor ten t 
fac i lement la capt ivi té . On les n o u r r i t sans pe ine 
de fourrages ver t s , de feuilles, de rac ines , de 
g ra ins , de pa in ; en hiver, ils n 'on t pas besoin 
d ' une écur ie t r è s - c h a u d e . Lorsqu ' i l s sont b ien 
soignés , ils se mul t ip l i en t r a p i d e m e n t . On en 
élève beaucoup dans tous les j a rd ins zoologiques 
d 'Eu rope . 

U s a g e s e t p r o d n i t s . — Les kanguroos p e u 
vent ê t re cons idérés c o m m e des a n i m a u x p lu tô t 
uti les que nuis ib les ; l eur cha i r est es t imée , 
et en t re dans l ' a l imenta t ion . Aussi propose-t-on 
depuis que lques années de mul t ip l ie r cer ta ines 
espèces dans nos cont rées e t de c réer avec elles 
u n gibier qui serait d ' au tan t plus préc ieux , que 
sa chai r , i n d é p e n d a m m e n t de ses qual i tés , est 
t r ès -abondante , et q u e sa peau fournira i t de bon 
nes pe l le ter ies . Quant aux dégâts q u e les m a c r o -
podidés peuvent causer , ils sont à peu près nuls . 

Les macropodidés ont en t re eux les p lus g rands 

r appor t s de f o r m e ; aussi les genres q u e l 'on a 

p roposé d 'é tabl i r p a r m i eux ne reposent-i ls sou

vent q u e sur des différences légères . Nous n ' ad 

m e t t r o n s que les g roupes q u i sont le m i e u x ca

ractér isés . 

L E S K A N G U R O O S — MACROPUS. 

Die eigmtliche Kangurui, The Kangarom. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre r en fe rme les plus 

g randes espèces de la famille des mac ropod idés , 

et ces espèces sont celles dont les m e m b r e s sont 

le p lus d i sp ropor t ionnés . L e u r nez est couver t 

de poils ; leur q u e u e est longue et forte, et leurs 

mâcho i r e s sont dépourvues de canines . 

L 'espèce suivante peu t être prise p o u r type du 

gen re . 

f . E K A N G U R O O fiÉAIYT — MACROPUS MAJOR. 

Dns eiyentliche Kanguru, The Kangaroo. 

C a r a r t è r e s . — Le k a n g u r o o géant , le boomer 
des colons (pl. XIX), est u n des plus grands a n i 
m a u x , non - seu lemen t du genre , mais de l à famille, 
et celui qui a été l 'objet du plus grand n o m b r e 
d 'observat ions . Un mâle adu l t e , assis, a la h a u 
teur d 'un h o m m e . Il a plus de 2 mèt res de lon
g u e u r to ta le , su r lesquels 90 cent , appa r t i ennen t 
à la q u e u e . Il pèse de 75 à H O k i l o g r a m m e s . La 
femelle est à peu près d 'un t iers p lus pe t i te . 

Son pelage est abondan t , épais, lisse, m o u , 
p resque la ineux , d 'un b r u n difficile à définir et 
mêlé de gr is . Il a l 'avant-bras , la j a m b e et le 
tarse d 'un b r u n j a u n e c l a i r ; les doigts no i r s ; la 
tê te plus claire su r le m u s e a u q u e sur les côtés ; 
la lèvre supér i eu re b l a n c h â t r e . Les oreilles sont 
b runes à la face e x t e r n e , b lanches à la face in
t e rne . La queue , de la rac ine en son mi l ieu , est 
de la couleur d u dos et no i re au bou t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cook décou
vrit le k a n g u r o o géan t en 1770, sur les côtes de 
la Nouvelle-Galles d u Sud , et lui d o n n a le n o m 
sous lequel les ind igènes le dés igna ien t . 

I l œ n r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit dans 

les vastes pâ turages , ou dans les can tons couver ts 

de buissons touffus, si abondan t s en Aust ra l ie , 

et c 'est dans ces buissons qu'i l se re t i re l 'été 

p o u r se me t t r e à l 'ahri des rayons brû lan ts du 

soleil . 

Quoiqu 'on le r encon t r e pa r pet i tes t roupes , le 

kangu roo géant est cependan t moins sociable 
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qu 'on ne l'a cru j ad i s . On en voit d 'o rd ina i re trois 
ou qua t re r éun i s , mais , m ô m e dans cet te pe t i te 
bande , a u c u n ne s ' inquiè te des a u t r e s , c h a c u n 
m è n e une vie i n d é p e n d a n t e . Un bon pâ tu rage 
en réun i t quelquefois u n p lus g rand n o m b r e , ce 
pendant , ici encore , tous se séparen t q u a n d les 
ressources sont épu isées . On croyai t que les mâles 
conduisaient la t r o u p e ; l eu r h a u t e s ta ture para i s 
sait les r end re p ropres à cet te fonct ion; des 
observat ions u l t é r i eures ont m o n t r é que ce t t e 
opinion étai t e r r o n é e . 

Tous les voyageurs et les na tura l i s tes s 'accor
dent à dire que le k a n g u r o o géan t est craintif, 
méfiant, et ne se laisse q u e r a r e m e n t a p p r o 
cher par l ' h o m m e . Gould, qui a écr i t une h i s 
toire t r è s -complè te des a n i m a u x de ce genre , 
dit , en pa r l an t de l 'espèce don t il s 'agit : « J e m e 
souviens tou jours avec plais i r d 'un b e a u kan 
guroo qui se leva tou t à coup en p la ine devant 
les chiens e t se m i t à dé ta le r . Il dressa d ' abord la 
t è t e , pour voir qui le poursuivai t et pa r où il 
pouvai t fuir ; il s 'élança alors , et j e p u s assis ter 
à la course la plus fur ibonde que j ' a i e j a m a i s vue. 
Il p a r c o u r u t ainsi , d ' u n t ra i t , qua torze mil les 
anglais ; et, c o m m e il avait p le ine ca r r i è re , j e ne 
doutais pas qu ' i l ne nous é c h a p p â t . M a l h e u r e u 
sement p o u r lui , il s 'était engagé sur une langue 
de t e r r e qu i s 'avançait environ de deux mil les 
dans la m e r , et le c h e m i n lui fut coupé ; il avait 

B r f h m . 

devant lui u n bras de m e r de deux milles de 
l a rge , et une forte hrise agi tai t les flots. Il n 'y 
avait p lus de salut p o u r lui que dans la nage ou 
dans un c o m b a t h e u r e u x avec les ch iens . Sans 
hés i ter , il s 'é lança dans les flots et se mi t à n a 
ger contre le ven t . M a i s , enfin , il fut forcé 
de s'en r e t o u r n e r , et fat igué, épuisé , il revint 
au r ivage, où il ne t a r d a pas à s u c c o m b e r sous 
les a t t aques des ch iens . E n y c o m p r e n a n t les 
dé tours qu ' i l avait fa i ts , il avait b ien p a r c o u r u 
d ix -hu i t mil les à la course , e t deux mil les à la 
nage . J e ne puis dire au jus te le t e m p s qu ' i l y 
mi t , ma i s j e crois qu ' au bou t de deux h e u r e s il 
avai t a t te int la langue de t e r r e , et , à ce m o m e n t , 
sa course était aussi rapide qu ' au débu t . » 

C a p t i T i t é . — Avant que les chasses ac t ives 
que l 'on a faites au k a n g u r o o géan t en eussen t 
d i m i n u é le n o m b r e , et eussent repoussé le res te 
dans l ' in té r ieur des t e r r e s , on r encon t r a i t dans 
nos ménager ies un p lus g r a n d n o m b r e d ' indivi
dus q u ' a u j o u r d ' h u i . Ceux q u e T o n y voit encore 
peuven t y être conservés l ong t emps lo rsqu 'on 
les soigne bien : on en ci te qui ont vécu dix et 
quinze ans en E u r o p e . J a m a i s ce kangu roo n e 
s 'apprivoise complè t emen t . Il ne dépoui l le j a m a i s 
sa t imid i té nat ive et ne s 'habi tue pas à ses ga r 
d iens . Des oiseaux m ê m e s peuven t lui c ause r 
u n effroi mor t e l . 

II — 103 
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L E S H A L M A T U R E S — HALMATURUS. 

C a r a c t è r e s . — Les kanguroos que F . Cnvier a 

r éun i s sous ce n o m g é n é r i q u e , se d i s t inguent 

pa r t i cu l i è r emen t des kangu roos p r o p r e m e n t 

di ts par leur mufle , c 'es t -à-di re , pa r l eu r nez 

dépourvu de poils . Us on t d 'a i l leurs des h a b i 

t udes essent ie l lement sylvestres. 

ï / I Ï A L M A T U R E T H E T I S — HALMATURVS T1IETWIS 

Das Pwlemélon. 

C a r a c t è r e s . — L 'ha lma lu re Thé t i s (fîg. 20) a 

environ le t iers de la taille du k a n g u r o o géant . Sa 

l o n g u e u r est de im,i6, sur lesquels 30 cent , 

a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e . Son poil est long et 

m o u ; il a le dos g r i s - b r u n , passant au roux sur 

la n u q u e , le vent re blanc ou blond j a u n â t r e , les 

flancs roux, les pat tes de der r iè re b r u n e s , celles 

de devant gr ises ; la q u ° u e est couver te de poils 

cour ts et touffus, b r u n s à la face supé r i eu re , 

d ' un b r u n b l anchâ t r e à la face infér ieure . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D 'après Gould, 

ce c h a r m a n t an ima l hab i t e seul ou par pet i tes 
bandes les can tons bu i s sonneux , au voisinage 
de Morton-Bay. 

C a p t i v i t é . — J 'ai pu voir chez des h a l m a t u -
res captifs, qu 'en sau tan t ils écar ta ien t leurs pa t tes 
de devant , tandis q u e d 'au t res espèces les flé
chissent su r la po i t r ine : ceci peut déjà les faire 
d i s t inguer au p r emie r coup d'oeil. 

Le j a rd in zoologique de H a m b o u r g en possède 
deux qui vivent en t re eux en t rès-bonne h a r m o 
n ie , mais non pas avec les au t re s espèces. Un 
h a l m a t u r e d e l a R i l l a r d i è r e mâ le (Jialmaturus Bil-
lardieriî), péné t ra un jou r dans leur enclos ; l 'hal-
m a t u r e Thét is mâle l ' a t t a q u a , p r o b a b l e m e n t par 
ja lous ie , mais sans succès . I l y p e r d i t b e a u c o u p d e 
ses poils, son dos é ta i t p r e sque chauve , et par 
endro i t s m ê m e sa peau avait été en t amée . Il avait 
été renversé par le wal laby , qui l 'avait ainsi d é 
ch i ré avec ses pat tes de de r r i è re . La femelle, elle 
aussi , avaiL que lques ég ra t ignures . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les indigènes c o m m e 
les colons le chassent avec activité, p o u r se p r o 
cure r sa chair , qui a à peu p rès le goût de celle 
d u l ièvre. 

L E S L A G O R C H E S T E S — L A G O R C I 1 E S T E S 

Die Hasenspringer. 

C a r a c t è r e s . — Gould a séparé sous ce nom, 
des kanguroos p r o p r e m e n t di ts , des espèces dont 
les formes rappe l l en t celles des lièvres. Us ont le 
corps al longé, les pa t tes de de r r i è re longues et 
grêles , celles de devant pe t i tes , les doigts a rmés 
d 'ongles faibles, po in tus , acérés , et l eur m u s e a u 
est couver t de peti ts poils veloutés . 

L E L A G O R C H E S T E L É P 0 R O 1 D E — LAGORCHESTES 

LEPOROIVES. 

Der gemeine Hasenspringer, The Kangaroo Rare. 

C a r a c t è r e s . — Il a 66 cen t , de long, dont un peu 
plus de la moi t ié appa r t i en t à la q u e u e (fig. 2 0 . 
Ses oreilles sont r ecouver t e s en dedans de longs 
poils b lancs , en dehor s de poils cour t s , noirs et 
blancs ; ces deux cou leu r s sont aussi celles des 
poils du m u s e a u . Le res te du pelage rappel le 
celui des lièvres ;.Ies poils du dos sont no i r s à la 
r ac ine , puis b r u n - r o u x , b l a n c - r o u x et noi rs au 
b o u t ; ceux du ven t re sont gris ou b lanc - roux ; 
la j a m b e est m a r q u é e d 'une t a che foncée et les 
pat tes sont variées de gr is . 

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

h a b i l e la plus g r a n d e par t ie de l ' in tér ieur de 

l 'Austral ie , on l'a r a r e m e n t vue dans le voisinage 

des côtes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle a les 

m œ u r s du lièvre d ' E u r o p e ; est c o m m e lui un 
an ima l n o c t u r n e , passe le j o u r dans un gîte 
p ro fondément c reusé , et ne se lève que sous les 
pieds d u chasseur ou des ch iens , c o m m e s i e l l e 
espérai t é c h a p p e r à l eu r vue, grâce à son pelage 
couleur du sol. T rès - souven t le lagorches te dé
r o u t e les ch iens qui le p o u r s u i v e n t ; c o m m e le 
l ièvre, il fait des c roche t s b rusques et fuit r a 
p i d e m e n t en r evenan t sur ses pas . « Dans u n e 
pla ine de l 'Austral ie d u Sud, r acon t e Gould, j e 
chassais u n l agorches te avec l 'aide de deux 
bons ch iens . Après avoir p a r c o u r u environ u n 
q u a r t de mil le , il se d é t o u r n a sub i t emen t et r e 
vint vers m o i . Les ch iens le suivaient de p rès . J e 
restai t r anqui l l e , l ' an imal ar r iva j u s q u ' à environ 
vingt pieds de moi sans me voir. A ma g rande 
surpr i se , il n e se d é t o u r n a ni à droi te ni à gau
che , mais d 'un bond v igoureux m e passa pa r 
dessus la t ê t e . J e n ' eu s pas le t e m p s de le tue r . » 

Il ne pa ra î t pas q u ' o n ait encore vu cet animal 
vivant en E u r o p e ; du moins j e n e sais rien à 
ce sujet. 
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FIG. 21. I.E LAGORCHESTE LTPOROÏDE 

L E S P É T R O G A L E S — PETROGALE. 

C A R A C T È R E S .— L e s pé t rogales , que l 'on a aussi 

nommésHetéropes, se d i s t inguent , parmi les m a -

cropodidés, par leur nez d é n u d é en avant sous 

forme de mufle , et su r tou t par la toufie de poils 

roides qui t e r m i n e n t la q u e u e . 

M Œ U R S , H A B I T U D E S ET R É G I M E . — T o u t e s les 

espèces de ce peti t g roupe vivent p a r m i les r o 

chers , d 'où le n o m génér ique de Pétrogale qu ' i ls 

ont reçu . 

L E P É T R O G A L E P É M C I L L É — PETROGALE 
PE1SWILLATA. 

Das Felsenkanguru, The Rock Kangaroo. 

CARACTÈRES. — L e pé t roga le (fig. 22) est u n a n i 

mal élégant, de L m , 3 0 de long, don t la moi t ié 

environ revient à la q u e u e ; celle-ci est à son 

extrémité t e rmina le couver te de poils noi rs et 

touffus. Son pelage long, mais r ude et grossier, 

est t rès-var iable q u a n t aux te in tes . Le plus or

d ina i rement , il offre un mé lange de pourpre et de 

gris ; le t ra in pos tér ieur et la q u e u e su r tou t sont 

p o u rp re s ; le m e n t o n est b lanc , la poi t r ine grise, 

avec des taches blanches ; une b a n d e b l a n c h e , 

ne t t emen t m a r q u é e , revient du m e n t o n à la poi

t r ine . Les oreilles sont d 'un j a u n e pâle en de

dans , noires en dehors , avec des bords j aunes ; les 

pat tes sont noi res . 

D I S T R I B N T I O N G É O G R A P H I Q U E . — Le pétrogale 

pénicillé hab i te en assez g r a n d e quan t i t é les 

par t ies rocheuses des mon tagnes de la Nouvelle-

Galles d u S u d . 

M Œ U R S , H A B I T U D E S ET R É G I M E . — On a r a r e 

m e n t occasion de le voir, ca r il a c o m m e ses con

génères des habi tudes noc tu rnes ; il ne sort pas 

avant le c o u c h e r du so le i l , et passe tout le j o u r 

dans des cavernes ou dans les anfrac tuos i tés o b -

scuresdes roche r s . Au dire des indigènes , il hab i t e 

de préférence les grot tes qui ont p lus ieurs issues. 

L'agil i té avec laquel le cet an ima l pa rcou r t les 

pans de rocs les plus À pic et les plus dange 

reux , la facilité avec laquel le il g r impe sur les 

s o m m e t s les p lus élevés, les plus inaccessibles, 

ferait h o n n e u r a, u n s inge , et l 'Européen , qu i , 

p o u r la p r e m i è r e fois, aperçoi t un individu de 

cet te espèce à la demi-obscur i t é du c répuscule , 

croi t voir u n cynocépha le . Cette agili té le me t 

p lus q u e tous les au t r e s macropod idés à l 'abri 

des a t taques de l ' h o m m e . Le dingo, qui fait sou

vent ses refuges des mômes cavernes q u e le p é 

trogale, est de tous» ses ennemis le p lus r e d o u t a 

b le . Cependan t il ne peut s'en e m p a r e r que par 

surpr ise , car si le p r u d e n t an ima l découvre le 

carnass ier , il est en que lques bonds hor s de l 'at

te inte de sa den t . 
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Fig. 22. Le Pétrogale penicillé. 

C h a s s e . — Cette espèce est quelquefois l 'objet 

des poursui tes de l ' h o m m e ; ma i s , p o u r la t u e r , il 

faut un chasseu r e x p é r i m e n t é , q u i connaisse 

tou tes ses r emises . Les indigènes suivent sa piste 

j u s q u ' à la caverne où il se réfugie ; tou te la pa 

t ience des sauvages est nécessaire pour u n e p a 

reille chasse ; u n E u r o p é e n ne tarde pas à s'en 

lasser . 

Si l ' animal n 'es t que blessé, il est r a re qu ' i l 

devienne la pro ie du c h a s s e u r ; il se glisse dans 

u n e caverne inaccess ible et y pé r i t . 

L E S mmROLAGUES—DE NDROLAG US 

Die Kletttrkàngurus. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces de ce genre s 'éloi

gnen t du type c o m m u n des vrais kanguroos par 

le g rand déve loppement des m e m b r e s an té r i eu r s , 

ces m e m b r e s n ' é t an t pas de beaucoup plus cour ts 

que ceux de der r iè re ; leurs doigts sont a rmés 

d 'ongles forts et r e c o u r b é s , ce qu i l eur p e r m e t 

de g r imper , et l e u r corps est t r a p u . El les on t à 

la mâcho i r e supé r i eu re une pa i re de pet i tes dents 

can ines . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les dendl'O-

lagues sont propres à la Nouvel le-Guinée . 

LE DENDROLAGUE URSIEK — D£N VliOLJGUS 
UKSWUS. 

Der Kdngurubar. 

C a r a c t è r e s . — Le dendro lague -u r s i en 

est u n an ima l assez g r a n d ; il a l m , 3 0 de lon

g u e u r tota le , don t la moi t ié environ appar t i en t à 

la q u e u e . Il a le corps r amassé , robus te ; la t ê te 

c o u r t e , les oreil les p ropo r t i onnées . Ses poils 

s o n t r o i d e s , d ' u n n o i r b r u n à la r a c i n e . L e b o u t d e s 

oreil les, la face, le ventre sont b runs , les joues 

j a u n â t r e s ; l 'œil est e n t o u r é d ' un cercle plus 

foncé. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — De l 'aveu 

de t ous les observa teurs , r i en n 'es t p lus cur ieux 

q u e de voir u n dendro lague cou ran t joyeuse

m e n t p a r m i les b r anches avec au tan t de hardiesse 

et de sûreté q u e n ' i m p o r t e que l a u t r e m a m m i 

fère a rbor ico le . Il g r impe le long des t r o n c s 

d ' a r b r e , et les descend avec l ' a ssurance d 'un 

é c u r e u i l . Cependan t il pa ra i t p e u fait p o u r un 

tel exercice ; aussi comprend-on que le specta teur 

soit stupéfait lorsqu ' i l voit cet an ima l a u pelage 

s o m b r e , aux m e m b r e s al longés, s 'é lancer t ou t 

d ' un coup su r u n a rb re et en p a r c o u r i r les 

b r a n c h e s . Il se nour r i t de feuilles, de b o u r g e o n s , 

de j eunes pousses et de frui ts . 

C a p t i v i t é . — On ne le r encon t re q u e ra re 

m e n t en captivi té . Le seul q u e j ' a i e j amais vu 
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appar tenai t au j a r d i n zoologique de Ro t t e rdam. 

Il y était enfermé dans une cage si peu conve

nable, qu ' i l ne pouvai t déployer ses ta lents . J ' e s 

sayai, mais en vain, de l 'acquér i r p o u r no t re m é 

nagerie . Mon col lègue de Ro t t e rdam ne le con

naissait p a s ; il savait c e p e n d a n t que c'était u n e 

«spèce peu o rd ina i re de k a n g u r o o , et ne voulu t 

me le céder à a u c u n pr ix . 

L E S P O T O R O O S — HYPSIPRYMNUS. 

Die Kàngururatten. 

Caractère». — Les potoroos , q u e l 'on a aussi 

nommés Kanguroos-rats, sont les plus pet i ts des 

marsupiaux sau teurs . Ils se d i s t inguent des a u 

tres macropodidés non-seu lement pa r une taille 

plus faible, mais enco re pa r u n e q u e u e plus 

c o u r t e , des ongles longs aux doigts méd ians 

des pattes de d e v a n t , une lèvre supér i eu re fen

due. Ils on t les oreil les pet i tes , rondes c o m m e 

celles de la souris, et une pai re de peti tes eanines 

à la mâcho i re supér ieure , c o m m e les dendro la -

gues. 

Les potoroos ont été dis tr ibués dans deux 

sous-genres : 

A. LES BETTONGIES — BETTONGIA. 

Caractérisés par une queue t rès-velue et des 

tarses encore fort longs. 

L 'espèce su ivante est une des p lus g randes de 

ce pet i t g r o u p e . 

L E B E T T O N G I E P E N I C I L L Ë — BETTONGIA 

PEN1CILLA TA. 

Die quaslenschwainiye Kungururuile, The brush-taïkd 
Betlong. 

C a r a c t è r e s . — 11 a la tai l le du lapin, les poils 

assez longs et g r i s - b r u n , le dos marque t é du 

noir et de b lanc , le vent re d 'un b lanc sale ou j au 

nâ t r e . Le dern ie r t iers de la q u e u e est couver t 

de poils longs , noi rs , fo rmant u n e touffe. Il m e 

sure 66 cent , de l ongueur tota le , su r lesquels 30 

appa r t i ennen t à la q u e u e (fig. 24). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 

hab i te la Nouvelle-Galles d u Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Voici ce q u e 

Gould n o u s app rend sur les h a b i t u d e s de cet te 
espèce : 

« Comme ses congénères , ce kunguroo-rat se 
creuse dans le sol une cavité où il cons t ru i t son 
n id , qu i se confond te l lement avec le mi l ieu envi
r o n n a n t , qu ' on ne peu t l ' apercevoi r si l 'on n 'y p rê te 
une g rande a t ten t ion . 11 choisit u n e p lace en t re 
des touffes d 'he rbes , auprès d 'un buisson. T o u t 
le j o u r , l ' an imal y reste c o u c h é , seul ou avec sa 
femelle , c o m p l è t e m e n t caché aux r ega rds , car il 
a tou jours soin de fe rmer l 'ouver ture qui y con 
duit . Les indigènes ne s'y laissent pas t r o m p e r . 
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FIG. 24. LE LIETTONGIE PÉNICILLÉ. 

« II est t r è s -cu r i eux de voir ces a n i m a u x r e 
cueil l i r l 'herbe nécessa i re à la cons t ruc t ion de 
leur nid. Ils se servent à cet effet de l eu r q u e u e , 
qu i est p renan te . Ils saisissent avec elle u n e 
touffe d 'herbe et la t r a n s p o r t e n t à l ' endro i t con
venable . E n captivi té , ils e m p o r t e n t de m ê m e à 
l eu r gîte divers m a t é r i a u x ; c 'est du mo ins ce 
q u e faisaient que lques-uns q u e lord Derby avait 
dans son parc à Knowsely , dans les condi t ions 
se r a p p r o c h a n t le plus possible d e celles dans 
lesquel les ils vivent en l ibe r té . 

« En Austral ie , ils h a b i t e n t les plaines sèches 
et les coll ines couver tes d 'a rbres et de buissons 
espacés . Us ne vivent pas en bandes ; on en 
t rouve cependan t tou jours un cer ta in n o m b r e 
r éun i s aux m ê m e s endro i t s . Ce n 'est qu 'à la 
t ombée de la nu i t qu ' i ls se m e t t e n t en quê t e de 
n o u r r i t u r e . Us m a n g e n t des he rbes et des ra 
cines qu ' i l s dé t e r r en t t r è s -adro i t ement . Les 
t r ous creusés a u t o u r des buissons révèlent leur 
présence aux chasseurs . Quand ils sont t roublés 
p e n d a n t le j o u r , ils couren t avec u n e rapidi té 
s u r p r e n a n t e vers le p r emie r t r o u , la p r e m i è r ç 
crevasse, le p r emie r t r o n c d ' a rb re c reux qu'ils 
voient , et s'y cachen t . » 

B.LES P0TOR0OS PROPREMENT DITS-HYPSIPRYMNUS. 

Les potoroos p r o p r e m e n t di ts se d is t inguent 
des précédents par des tarses p lus cour ts et une 
queue peu velue, en par t ie écai t leuse. 

L E L'OTOROO R A T — HYPSIPRYMNUS MURINUS. 

D i e eigentliche Kangururatle, The Kangaroo Rat. 

CARACTÈRES. — Ce potoroo (fig. 25), le p lus 
a n c i e n n e m e n t connu , a u n e tête a l longée , des 
pat tes cour t e s , u n e q u e u e semblable à celle du 
ra t . Il m e s u r e 41 cent , de long, 14 cen t , de 
hau t , et sa queue 28 cen t . Il a le corps r amassé , 
le cou cour t , les doigts des pat tes d e devant sé
parés , le deux ième et le t ro is ième doigt des 
pat tes de der r iè re soudés l 'un à l 'autre jusqu ' à 
la de rn iè re pha l ange . Tous ces doigts sont a r m é s 
d 'ongles longs et r ecou rbés . La q u e u e est lon
gue , p la te , assez forte , écai l leuse et r ecouver te 
de poils cou r t s , r a s , épa r s , sauf sur u n e par t ie 
rie son é t e n d u e qu i est tou te n u e ; il en est de 
m ô m e de la lèvre supé r i eu re . Son poil est long, 
peu se r ré , u n peu b r i l l a n t , d 'un b run foncé, 
mêlé de no i r et de b r u n clair su r le dos, d 'un 
b lanc sale ou b lanc j a u n â t r e su r le ven t re . Les 
poils sont foncés à la r ac ine ; ceux du dos on t , 
les plus longs , le bou t no i r , les plus cour t s , le 
bout j a u n e . La rac ine e t la face supér ieure de 
la queue sont b runâ t r e s , les côtés et la face 
in té r ieures sont noi rs . 

D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — LOPOTOI'00 RAT 

habi te la Nouvelle-Galles du Sud et la t e r re de 
Van-Diémen . Il est c o m m u n à Por t - Jackson . 

M Œ U R S , H A B I T U D E S ET R É G I M E . — Les po-

toroos ra ts f r équen ten t les cantons bu isson
neux, et évi tent les pâ turages découverts . Us creu-
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sent un t rou en l re les touffes d 'herbes , le tapis
sent so igneusemen t de feuilles sèches , s'y réu
nissent o r d i n a i r e m e n t p lus ieurs ensemble et y 
passent tou t le j o u r à d o r m i r ; car ce sont des ani
maux noc tu rnes , q u i ne sor ten t qu ' après le cou 
cher du soleil. Ce gîte est disposé avec u n e tel le 
habileté qu'i l é c h a p p e fac i lement à la vue de l 'Eu
ropéen, e n fût-il à deux pas . L ' ind igène , par 
cont re , don t l 'œil p é n é t r a n t saisit la mo ind re 
inégalité du sol, passe r a r e m e n t près d ' un de ces 
gîtes sans le voir, le fouiller, et en tue r l 'habi
tant endormi . 

M œ n r H , h a b i t u d e ! e t r é g i m e . — D'après ce 

que j ' a i pu voir, les potoroos rats on t d 'au
tres a l lures q u e les au t res m a r s u p i a u x sau
teurs . Ils couren t t o u t d i f féremment , ils éten
dent leurs pat tes de der r iè re l 'une après l 'au
tre c o m m e les gerboises , et non les deux en 
m ê m e t emps . Ce t r é p i g n e m e n t , c o m m e on p o u r 
rai t l 'appeler, se fait t r è s - r a p i d e m e n t , et p e r m e t 
à l 'animal de m o n t r e r une plus grande agilité q u e 
les autres kanguroos . L 'espèce don t il est q u e s 
tion est vive, t rès -ac t ive , cour t avec une telle r a 
pidi té , qu 'el le passe sur le sol c o m m e u n e o m b r e . 
Un chien bien dressé s'en e m p a r e difficilement ; 
le chasseur i nexpé r imen té essayerai t v a i n e m e n t 
de l 'a t te indre u n e fois qu 'el le a qu i t té son gîte. 
Ce n'est que là , et p e n d a n t son profond som
meil, qu 'el le est assez facile à p r e n d r e . Son r é 
gime diffère u n peu de celui des espèces p ré 
cédentes ; il consis te s u r t o u t en t ube rcu l e s , en 
bulbes, en rac ines qu 'e l l e dé te r re , e t elle cause 
ainsi de g rands ravages dans les p lan ta t ions . 

C a p t i v i t é . — Les potoroos ra ts se t rouvent 
dans presque tous nos j a rd ins zoologiques d 'Eu
rope, Us se con ten ten t d 'une n o u r r i t u r e t rès-

simple et ne réc lament p o i n t d e soins par t icul iers . 

Une caisse rempl ie de foin, une peti te ma i sonne t t e 

en t e r re l eur suffisent ; si on ne leur donne pas 

d 'habi ta t ion , ils se c reusen t e u x - m ê m e s un gîte 

et le r e m b o u r r e n t avec du foin et des feuilles sè

ches . Ce gî te est p resque sphé r ique , p lus é t ro i t 

dans le h a u t que dans le mi l ieu , à parois lisses 

et couver t avec t a n t d 'ar t que l 'on n e devine

ra i t que difficilement la présence de l 'habi ta 

t ion d 'un an imal sous ces touffes d 'he rbes sè

ches . Quand on enlève la pa r t i e supé r i eu re , on 

voit le potoroo en rou lé sur l u i - m ê m e , ou en t re 

lacé avec un de ses semblab les . Mais ce spec ta 

cle n 'est pas de longue durée : dès que la lumière 

réveille l ' an imal , il se dresse, d ' un bond il est 

en l iberté e t s 'éloigne le plus qu ' i l peu t . 

A H a m b o u r g les potoroos rats se m o n t r e n t 

en été u n e d e m i - h e u r e ou deux heu res avant le 

coucher du soleil, et sau ten t j oyeusemen t dans 

l eu r enc lo s . A u t a n t le j o u r ils n ' a i m e n t pas à ê t re 

t roublés , a u t a n t le soir ils se m o n t r e n t cu r i eux , 

et r ega rden t q u i c o n q u e s 'approche des gri l les . 

Us se laissent volont iers caresser , t and is q u e 

dans le j ou r ils r é p o n d e n t à ces t émoignages 

d 'amit ié par des g r o g n e m e n t s de mauva i se hu

meur , pa r la fuite, e t souvent par des mor su re s . 

Les voyageurs anglais qui on t observé les po to 

roos rats en Aus t ra l ie , d isent qu' i ls sont t r è s -

craint i fs ; mes observat ions ne confirment pas 

cet te al légation : j e les ai vus , au cont ra i re , plus 

courageux q u e les g rands kanguroos . On peu t 

su r tou t dire que les mâles sont audac ieux et m é 

c h a n t s . Us ne c ra ignent pas l ' h o m m e ; ils l ' a t ta

quen t m ê m e i m p u d e m m e n t q u a n d ils en sont 

t ou rmen té s . Souven t aussi le mâ le est t r è s - m é 

chant vis-à-vis de ses pet i ts , su r tou t vis-à-vis des 
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j eunes mâles ; il les mal t ra i te par ja lous ie , et 

plus d ' u n s u c c o m b e à ces mauvais t r a i t e m e n t s . 

P e n d a n t le ru t , les potoroos rats sont t rês-

surexc i tés . Tou te la nu i t , le mâle poursu i t sa fe 

mel le dans l 'enclos qui les r en fe rme , la rou le , la 

m o r d , la ba t . Un des mâles que possède le Ja r 

din zoologique de Hambourg , t ua m ê m e u n e fe

mel le avec le j e u n e , déjà assez grand , qu 'el le 

por ta i t dans sa bourse . 

A c c l i m a t a t i o n . -— On t rouvera i t sans doute 
u n ce r ta in p r o f i t . à acc l ima te r chez nous cet 
an ima l cur ieux . Uans un g rand p a r c bien e n 
c l o s , on pour ra i t élever u n cer ta in n o m b r e 
d ' i nd iv idus , q u e l 'on met t r a i t ensui te en l i 
be r t é en les abandonnan t à eux - m ô m e s . On 
se p rocu re r a i t ainsi un nouveau gibier nul le
m e n t nu is ib le , don t la chasse serai t ce r t a inemen t 
t r è s - a t t r ayan te . 

LES P H A S C 0 L 0 M 1 D Ë S — PHASCOLOMYES. 

C a r a c t è r e s . — La famille qu i p o r t e ce n o m 

c o m p r e n d des mar sup iaux par fa i tement ca rac té 

risés par leur dent i t ion de r o n g e u r s . Ils n ' on t en 

effet q u e des incisives (une paire à c h a q u e m â 

choire) et des mola i res . Ils sont p lan t ig rades et 

leurs m e m b r e s an té r ieurs on t la l ongueu r des 

m e m b r e s pos té r i eu r s . 

Celte famille ne r en fe rme q u ' u n genre . 

. L E S P H A S C O L O M E S ou W O M B A T S — 

PHASCOLOMYS. 

Die Wombats, die Beutelmduse, The Wombats. 

C a r a c t è r e s . — Les phasco lomes sont des 
m a r s u p i a u x r o n g e u r s , c o m m e il vient d ' ê t re dit. 
L e u r corps est lourd e t gros , leur cou cou r t et 
fort, leur t ê te mass ive , leurs pa t tes cour tes , cour
bes , t e rminées pa r c inq doigts r é u n i s , a rmés en 
grande par t ie , sauf le pouce des pattes de der r iè re , 
d 'ongles longs, forts, r e c o u r b é s ; la p lan te des 
pieds e s t l a rge et n u e . L e u r q u e u e n'est q u ' u n moi
gnon p re sque n u . Leur dent i t ion est r e m a r q u a 
ble : l eurs incisives sont larges , c o m m e de vér i ta
bles dents de r o n g e u r s , e t i l s o n t e n o u t r e cinq Ion -
gues mola i res r ecourbées , repl iées et séparées des 
incisives pa r u n g rand espace vide. Les ver tèbres 
por t an t des côtes sont a u n o m b r e de qu inze . Le 
sacrum est formé de sept ver tèbres d 'après les 
u n s , de t rois d 'après les au t re s ; les ver tèbres de 
la q u e u e var ie ra ien t de neuf à douze . Les par t ies 
molles r e s semblen t é t o n n a m m e n t à celles du 
castor . 

Les deux ou trois espèces que l 'on croit r e 
conna î t r e ont en t re elles la p lus g rande ressem
b l a n c e . Nous n o u s bo rne rons à faire l 'histoire 
de la plus a n c i e n n e m e n t c o n n u e . 

LE PHASOOLOME MINEUR OU WOMBAT — 
PHASCOLOMYS FOSSOR. 

Der Wombat, die gemeine Beutelmaus, The Wombat 
ou Auslralian Badger. 

C a r a c t è r e s . — Lewombat( /T0. 26) q u e l 'oncon-

na î tauss i sous le n o m vulgai re de rat à bourse, blai
reau d'Australie, ne ressemble en a u c u n e façon, 

pas m ê m e de loin, n i à u n b la i reau ni à un rat . 

Il a bien le type d ' un r o n g e u r , mais le type des 

rongeur s les p lus lourds et les p lus paresseux . 

En l ' examinan t , on voit de sui te q u e l'on a af

faire à u n an ima l cu r i eux . Sa taille, qu i est à 

peu près celle du b la i reau , a de 80 cent , à 1 m è 

t re de l o n g ; sa h a u t e u r est de 30 cent . ; il pèse 

r a r e m e n t mo ins d e 3 0 k i l o g . , son poil est épais , 

assez m o u , b l anchâ t r e sous le ven t re , d ' un b r u n 

passant t an tô t au j a u n â t r e , tantôt au gr isât re 

sur le dos. Ses ore i l les , larges et p e t i t e s , sont 

d 'un b r u n roui l le en dehors , b lanches en de

dans ; ses doigts sont b r u n - r o u i l l e , ses m o u s 

taches no i res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La te r re de 

Van-Diémen et les côtes mér id iona les de la Nou
velle-Galles du Sud, sont la pat r ie du phasco -
lome W o m b a t . 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •— Il vit dans 

les forêts épaisses, s'y c reuse un te r r ie r profond 
dans le sol, e t y dor t tou t le j o u r . 

Ce n ' e s t q u ' à la n u i t close que le w o m b a t 
qu i t t e sa d e m e u r e p o u r che rche r sa n o u r r i t u r e . 
Celle-ci consiste p r inc ipa lemen t , en feuilles, en 
rac ines qu ' i l d é t e r r e et en une h e r b e d u r e , 
r e s semblan t au j o n c , qui couvre de vastes e s 
paces . 

Le w o m b a t est un animal maladro i t , pa ra i s 
sant m ê m e plus maladro i t qu ' i l n e l 'est en réa
lité. Ses m o u v e m e n t s sont lents , mais assurés . 
S t u p i d e , indifférent, il n 'es t pas facile de le t r o u 
bler . Il va droi t son c h e m i n , sans se laisser arrô-
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ter par a u c u n obstacle . Les indigènes racon ten t 
que, dans ses excurs ions n o c t u r n e s , il t o m b e sou
vent c o m m e u n e p i e r r e r o u l a n t e dans la r ivière 
dont il p a r c o u r t la r ive , mais q u e , sans se t r o u 
bler, il poursu i t son c h e m i n sur le lit du fleuve, 
gagne l 'autre r ive, et y con t inue sa m a r c h e , 
comme si r ien ne lui é tai t a r r ivé . Depuis que 
j ' a i observé des w o m b a t s captifs , ces h is to i res 
ne me paraissent p lus incroyables . Il est t rès-
difficile d 'exci ter u n w o m b a t , q u o i q u e parfois 
on arrive a i e m e t t r e en co lè re . 11 n ' a pas son 
égal pour l 'obst inat ion : ce qu' i l a u n e fois en
t repr is , il s 'efforcera de le m e n e r à b o n n e fin, 
malgré tous les obstacles . Il a c o m m e n c é à creu
ser un te r r ie r , et il le r e c o m m e n c e r a cent fois, 
avec une pa t i ence ina l t é rab le , si cent fois, on le 
lui obs t rue . Les colons aus t ra l iens d isent qu ' i l 
est t rès-pacif ique, qu ' i l se laisse p rendre et e m 
porter sans t é m o i g n e r ni i n q u i é t u d e , ni mécon
ten tement , mais q u e s'il s'est mis dans la tôte de 
résister, il devient un adversaire sér ieux, faisant 
des mor su re s dangereuses . J e suis a m ê m e de 
confirmer ces d i res . Le w o m b a t du j a rd in zoo-

IînEHM. 

log ique de H a m b o u r g m o n t r e tou t à fait ces 
m œ u r s . Q u a n d on lui a t t ache les pa t tes de der
r iè re , ou qu 'on le p r e n d seu l emen t pa r une pa t t e , 
il se fâche, fait en tendre u n sifflement nuenaçanl 
et m o r d profondément . 

C a p t i v i t é . — C o m m e la p l u p a r t des autres 
an imaux d 'Aus t ra l ie , le p h a s c o l o m e m i n e u r sup
por te très-bien la pr iva t ion de l iber té . Bien soi
gné , convenab lemen t n o u r r i , il para i t se t rouvei 
t r ès -b ien de la cap t iv i t é ; il s 'apprivoise même 
ju squ ' à u n cer ta in poin t , c 'es t -à-dire qu ' i l s'ha
b i tue assez à l ' h o m m e p o u r qu ' on puisse le lais
ser l i b r e m e n t cour i r dans la maison . Son indif
férence lui fait oubl ier son esclavage, et suppor ter 
sans pe ine sa dest inée ; j ama i s , du moins , il ne lui 
vient à l ' idée de fuir. Dans l'île de Van-Diémen , 
il est le c o m p a g n o n hab i tue l des p ê c h e u r s ; i. 
rôde a u t o u r de leurs cabanes , c o m m e u n chien. 
Mais q u ' o n ne croie pas qu' i l s 'a t tache à son 
ma î t r e . L ' h o m m e lui est aussi indifférent qu i 
n ' i m p o r t e quoi . Pourvu qu' i l ait à m a n g e r , i. 
ne s ' inquiè te de r ien , et se t rouve bien par tou t . 

Chez n o u s , on le n o u r r i t de fourrages , de ca-
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ro t t e s , de raves , de fruits, de grains ; le lait SUR

t o u t lui est u n régal dél ic ieux. On ne peu t seu 

l e m e n t pas t r op lu i en d o n n e r à la fois, sans 

quo i il lui vient à l ' idée de p r end re u n bain dans 

le vase, c o m m e l 'ont fait r e m a r q u e r les na tu ra 

listes ang la i s . 

Cet an ima l s'est reprodui t en A n g l e t e r r e ; on 

a vu q u e la femelle me t t a i t bas t rois ou q u a t r e 

pe t i t s , et les soignait avec tendresse tan t qu ' i l s 
se t rouvaient dans sa poche . 

A c c l i m a t a t i o n . — En F r a n c e , on a che rché à. 
acc l imate r le w o m b a t . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — En Aus t ra l i e , on re 
ga rde sa viande c o m m e d é l i c a t e ; on se sert 
aussi de sa p e a u . Il est p robab le q u e , chez n o u s , 
ni l ' une ni l 'autre n ' au ra i en t g rande valeur . 

L E S RONGEUR! 

Die Nager, 

C A R A C T È R E S . — La t ro is ième g rande division 
des ongu icu lé s se présente encore à nous c o m m e 
fo rman t u n t o u t n e t t e m e n t d é t e r m i n é . Les ron 
g e u r s jus t i f ient leur nom avec p lus de raison en 
core q u e les carnass iers ; un s imple coup d'œil 
j e t é s u r l eur den t i t ion suffit p o u r les faire r e c o n 
n a î t r e . Deux grandes incisives à c h a q u e m â 
cho i r e , r e m p l a ç a n t en m ê m e t emps les can ines et 
m ê m e les fausses mola i res , cons t i tuen t u n carac
tère c o m m u n à tous, et ce ca rac tè re est si p r o 
n o n c é qu ' i l n ' e s t pas possible de le m é c o n n a î t r e . 

On ne p e u t dire r i en de bien généra l sur la phy
s ionomie des r o n g e u r s ; elle varie avec les familles 
et les g e n r e s . L e u r corps est t an tô t a l longé et 
é lancé , t an tô t cour t et r amassé ; il est tantôt cou
ver t de poi ls , t an tô t de p i q u a n t s ; chez les uns , la 
q u e u e est l o n g u e , chez les au t res , elle est r édu i t e 
à u n m o i g n o n r u d i m e n t a i r e ; il en est qui l 'ont n u e 
et écai l leuse , d ' au t res l 'ont couver te de poils 
longs et touffus. L e u r s oreilles var ien t .cons idéra
b l e m e n t de fo rme et de g r andeu r : cachées et nues 
chez les u n s , el les sont sai l lantes , velues, et que l 
quefois s u r m o n t é e s de p inceaux de poils chez les 
au t r e s . L e u r s m e m b r e s servent à la m a r c h e , à la 
nage ou au sau t ; en u n m o t , ces a n i m a u x présen
t en t d ' énormesdi f fé rences . On peu t cependan t ad
m e t t r e les ca rac t è re s géné raux suivants : corps 
cy l indr ique r eposan t sur des j ambes d ' inégale lon
g u e u r ; cou c o u r t et gros ; yeux g rands e t sail
lants ; lèvres cha rnues , t r è s -mobi les , fendues en 
avant , couver tes de m o u s t a c h e s ; géné ra lemen t 
q u a t r e doigts a u x pat tes de devant , c inq aux 
pat tes de de r r i è r e , a r m é s d 'ongles plus ou moins 
forts , e t parfois r éun i s pa r une m e m b r a n e pa l 
m a i r e ; pe lage égal sur tout le corps . 

Mais ces ca rac tè res , pour ê t re généraux , n e 
sont pas c o m m u n s à toutes les espèces et les dif-

5 — RODENTIA. 

The Rodents. 

férences t rès -cons idérab les qu 'e l les offrent sous 
ces divers r appor t s , p r é sen t e r a i en t des difficultés 
p o u r l eur r é u n i o n en u n m ê m e o rd re sans les 
incisives. Celles-ci carac tér i sen t les r o n g e u r s , 
p lus encore que la den t carnass iè re n e carac té r i se 
les carnass iers . 

Lesincis ives sont lesplus grandes d e l e u r s d e n t s ; 
elles sont r ecourbées en a r c , et les s u p é r i e u 
res sont plus fortes q u e les in fé r ieures ; l eur 
t r a n c h a n t est l a rge , taillé en biseau ; l eur rac ine 
a t rois ou qua t r e pans ; elles sont aplat ies ou 
convexes, lisses ou s t r iées , b l anches ou jaunâtres-
ou rouges . L e u r face ex te rne ou a n t é r i e u r e est 
recouver te d 'un émail t rès-dur , qu i forme le bord 
t r a n c h a n t du b i seau . Le reste de la den t e s t 
formé par l ' ivoire. L 'usage cont inuel q u e l ' a n i 
mal fait de ses den ts les aura i t b i en vite usées,, 
si la n a t u r e n 'y avait p o u r v u . Les incisives des 
rongeurs se d i s t inguen t de tou tes les au t r e s 
dents des m a m m i f è r e s , non - seu lemen t en ce 
qu'el les sont implan tées p lus so l idement dans 
la m â c h o i r e , mais encore en ce q u e leur crois
sance est indéfinie. La rac ine est renfe rmée 
dans u n e alvéole, c reusée p r o f o n d é m e n t dans, 
l 'os maxi l la i re , ou incisif; son ex t rémi té pos t é 
r ieure présen te u n e cavité r e n f e r m a n t un g e r m e 
pers is tant , par lequel la dent s 'accroî t à me
sure qu 'el le s 'use à son a u t r e ex t r émi t é . Le t ran
chan t de ces den ts est conservé par le f ro t t emen t 
con t inu qu 'e l les exe rcen t l 'une sur l ' au t r e . La 
mâcho i re n ' exécu te que des m o u v e m e n t s d 'avant 
en a r r i è re . Ces dents r éun i s sen t donc tous les 
ca rac tè res nécessaires p o u r des organes des t inés 
à ronge r . O n d é m o n t r e faci lement l eur c ro issance 
i ndé t e rminée en faisant subi r à une des incisives 
d 'un rongeur que lconque , d 'un lapin par exem
ple , une déviation qui puisse la sous t ra i re à l 'ac-
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tion de l ' incisive qui lui csl opposée ; cette dent 1 

n'étant plus usée par f ro t tement , pousse t rès-

rap idement , sort de la b o u c h e , se rou le c o m m e 

une corne , gène le j eu des au t r e s den ts et par 

suite la nu t r i t ion de l ' an imal (I) . 

Les lèvres des rongeur s sont t r è s -mobi l e s , et 

garnies de mous taches . Dans b e a u c o u p d ' e s 

pèces, à la face in te rne de la b o u c h e s 'ouvrent 

des abajoues qui s 'é tendent j u s q u ' à la région 

seapulaire , et dans lesquelles l 'animal p e u t en

serrer sa n o u r r i t u r e . Un muscle spécial t i re ces 

poches en a r r i è re : u n e fois qu 'e l les sont r em

plies, l ' an imal les vide en les pressan t avec ses 

pattes de devant . 

Les glandes salivaires s.ont t rès-développées. 

L'estomac est s imple , quelquefois divisé en deux 

loges par un é t r ang l emen t . L ' in tes t in a de quinze 

à seize fois la l ongueur d u corps . Chez la femelle, 

l 'utérus est doub le . La conformat ion de l ' encé 

phale indique u n e in te l l igence ob tuse . Les hé

misphères cé réb raux son t pet i ts , les c i rconvolu

tions peu m a r q u é e s ; les o rganes des sens sont 

également développés, et assez parfai ts . 

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

ont apparu isolés au c o m m e n c e m e n t de l ' é poque 

tertiaire ; ils é ta ient a b o n d a n t s à l ' époque di lu

vienne. Au jou rd ' hu i , ils sont r épandus sur t ou t e 

la surface de la t e r re . On les t rouve dans tous 

les cl imats , à tou tes les a l t i tudes , pa r tou t où la 

végétation n 'es t pas abso lumen t é te in te . 

<i Au mi l ieu des neiges et des glaces éter

nelles, dit Blasius, p a r t o u t où u n rayon d u soleil 

peut faire éclore p o u r que lques semaines , que l 

ques plantes de peu de durée , su r les pics ne i 

geux solitaires et élevés des Alpes , c o m m e dans 

les plaines déser tes et é t e n d u e s des régions po

laires, par tout on t rouve des rongeu r s , qui n e 

demanden t pas un ciel p lus c l émen t . Mais plus la 

végétation devient r i che et a b o n d a n t e , plus n o m 

breux , plus var iés , se m o n t r e n t ces a n i m a u x , qui 

ne m a n q u e n t dans aucun endro i t de la t e r r e . i> 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces an i 

maux ont des m œ u r s t rès -d iverses . Les u n s sont 

arboricoles, les autres exc lus ivement t e r r e s t r e s ; 

ceux-ci vivent dans l 'eau, ceux là se c reusen t 

des terr iers sou te r ra ins ; les uns hab i t en t les fo

rêts , les au t re s les c a m p a g n e s . Tous sont p lus ou 

moins agiles, courent , g r i m p e n t , nagen t , fouis

sent selon le mil ieu qu' i ls hab i t en t . . 

La p l u p a r t ont des sens très-l ins et sont vifs, 

(1) Voyez Oudet, Qe l'accroissement continu des dents inci

sives chez les l\ongeurs,\n; Recherches anatorniques,physio

logiques et microscopiques sur les dénis. Paris, 18CJ, p. 47. 

éveillés, actifs. Ils sont géné ra l emen t craint ifs , 

ne font p reuve ni de beaucoup de p r u d e n c e , 

ni de b e a u c o u p de ruse , ni d ' une bien grande 

in te l l igence . 

Beaucoup vivent par paires , d ' au t res se réu

nissent en grandes bandes . Leu r s r appor t s avec 

d 'aut res an imaux , sans ê t re in t imes , n ' o n t r ien 

d 'host i le . P lus ieurs sont t rès - joueurs . Que lques -

uns seu lement sont m é c h a n t s , féroces, i m p u 

d e n t s ; de ce n o m b r e sont les r a t s . En cas de 

danger , ils se re t i ren t aussitôt dans leurs ca

chet tes ; mais il en est b ien peu qu i sachen t 

dé rou t e r les poursu i t e s . 

Tous les rongeurs se nour r i s sen t p r inc ipa le 

m e n t de végétaux, de rac ines , d 'écorces d ' a rb res , 

de feuilles, de fleurs, de fruits , de l égumes , 

d 'he rbes , de tubercules amylacés , m ô m e de bois. 

Quelques-uns s ' a t taquent aux subs tances an i 

males , et sont omnivores . Un grand n o m b r e , en 

prévision des r i gueu r s de l 'hiver , amassent des 

provisions dans des c h a m b r e s sou te r ra ines . La 

p lupar t sont s éden ta i r e s , q u e l q u e s - u n s e n t r e 

p r e n n e n t à des époques indé te rminées de t r è s -

longs voyages. 

Les rongeur s sont les mammifè re s les plus h a 

biles dans l ' a r t des cons t ruc t ions ; que lques -uns 

se bâtissent des d e m e u r e s r e m a r q u a b l e s , qui on t 

exci té , dès les t emps les plus r ecu lés , l ' admira

t ion de l ' h o m m e . Mais, c'est moins l ' intel l igence 

qu i les guide q u ' u n inst inct i r ra i sonné , c o m m e 

celui des o iseaux. 

Plus ieurs passent l 'hiver dans un sommei l lé

t h a r g i q u e , se nou r r i s s an t de la graisse a c c u m u l é e 

p e n d a n t l 'été dans les t issus. 

Re la t ivement à leur pet i te tai l le , les rongeurs 

rempl i s sen t un rôle cons idérab 'e dans l ' é conomie 

de la n a t u r e . Ils seraient les d o m i n a t e u r s de la 

t e r r e et la saccagera ient , s'ils n 'ava ient un n o m 

bre considérable d ' ennemis , s'ils n ' é ta ien t sujets 

à des maladies et à des sortes de pestes . Une 

pa i re de rongeur s , au bou t de que lques années , 

a p rodu i t des mil l iers de descendants . H e u r e u 

sement les causes n o m b r e u s e s de des t ruc t ion 

auxquel les ils sont soumis ba lancent leur t rop 

g rande fécondité. 

Des a n i m a u x aussi féconds sont souvent des 

ennemis redoutab les p o u r l ' h o m m e . Ils dévastent 

les c h a m p s et les j a r d i n s ; , ils r ongen t et dé t ru i 

sent mille p lantes , mille objets p r é c i e u x ; ils pil

lent les provisions, et l 'u t i l i té dont ils peuvent 

être ne compense pas les dégâts qu ' i l s causent . 

L ' h o m m e est donc forcé de se j o i n d r e à leurs 

e n n e m i s , et il me t en usage tous les moyens 

pour les dé t ru i r e . 
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U s a g e s e t p i - o d n i t s . — Quelques r o n g e u r s 

seu lemen t s 'hab i tuent à l ' h o m m e , et il en est 

bien peu qui vaillent la pe ine d 'ê t re apprivoisés . 

Il n'y, a q u ' u n t rès-pet i t n o m b r e d 'espèces don t 

on puisse m a n g e r la chair e t ut i l iser la peau. 

Les na tura l i s tes ne sont pas d 'accord sur la 
classification des rongeu r s . Us établ issent , les uns 
p l u s , les au t r e s mo ins de familles. Les rongeurs 
don t j e vais faire l 'his toire, suffiront p o u r donner 
u n e idée de cet o r d r e . 

LES SCIURIDÉS ou ÉCUREUILS — SC1URI. 

Die Eichhörnchen, The Squirrels. 

Les plus nobles , les p lus éveillés, les plus vifs, 
les plus p ruden t s de tous les r o n g e u r s sont b i en 
les sc iur idés ou écureu i l s . Beaucoup de n a t u r a 
listes r angen t p a r m i eux les spe rmophi les e t les 
m a r m o t t e s , dont nous formons une section à 
par t , et a u g m e n t e n t ainsi le n o m b r e , déjà considé
rab le , des espèces de cette famille. En la res
t re ignant c o m m e nous le faisons, ce n o m b r e est 
encore t rès-grand, puisqu ' i l s'élève au jourd 'hu i 
à plus de quat re-v ingt -d ix espèces, p a r m i les
quel les p lus ieurs , il est vrai , doivent p robab lemen t 
ê t re é l iminées c o m m e formant double emplo i . 

A la vér i té , les écureu i l s et les m a r m o t t e s ont 
plus d 'un ca rac t è r e c o m m u n , n o t a m m e n t dans 
la den t i t ion et la s t ruc tu r e du c r â n e ; mais leurs 
différences sont sensibles : les m a r m o t t e s sont 
des a n i m a u x lourds et t r a n q u i l l e s , a u t a n t q u e 
les écureu i l s sont vifs et g rac ieux . 

C a r a c t è r e s . — Les diverses espèces de sc iu 
ridés p r é s e n t e n t de g randes var ié tés dans l eu r 
s t ruc tu re c o m m e dans leurs m œ u r s . Toutes ont 
le corps a l longé, la queue plus ou moins longue , 
à poils souvent disposés su r d e u x rangs , les 
yeux g rands et sai l lants , les oreilles pet i tes ou 
grandes , couver tes de poils cour ts ou formant 
p inceau à l eu r s o m m e t . Les m e m b r e s pos tér ieurs 
sont p lus longs que les m e m b r e s an té r i eu rs ; les 
pat tes de devan t on t qua t re doigts et u n pouce 
r u d i m e n t a i r e ; celles de der r iè re ont c inq doigts . 
A q u e l q u e s except ions p rès , la m â c h o i r e supé
r i eu re por te c inq mola i res , la mâcho i r e infér ieure 
qua t r e , assez a m p l e s ; la p r e m i è r e molnire supé
r i e u r e est la plus p e t i t e , les au t res ont à peu 
près la m ê m e conformat ion . Le front est large 
et plat . La co lonne ve r tébra le est formée de 
douze ver tèbres dorsales , c i nq ver tèbres l om
bai res , t rois ver tèbres sacrées , et de seize à 
v ingt -c inq ver tèbres cauda les . L ' e s tomac est 
s imple , l ' intest in de longueur t rès-var iable . 

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

h a b i t e n t t ou t e la t e r r e , la Nouve l le -Hol lande ex

ceptée . Us m o n t e n t assez hau t dans le Nor.d, et 

se t rouven t dans les régions t ropicales . 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils hab i ten t 

indi f féremment les vallées e t les h a u t e u r s , les 
m o n t a g n e s et les pla ines . Us se t i e n n e n t de pré
férence dans les forêts et les l ieux boisés, car 
la p l u p a r t sont des a n i m a u x a r b o r i c o l e s ; quel 
q u e s - u n s se c reusen t des terr iers . 

C h a q u e écureui l vil p o u r soi ; quelquefois , ce
pendan t , ils se réunissent par paires ou en ban 
des plus ou moins n o m b r e u s e s . Que lques espèces , 
poussées pa r la fa im, e n t r e p r e n n e n t de longs 
voyages, et se réunissen t , à cet effet, en t r o u p e s 
cons idérables . Les écureui l s p r o p r e m e n t dits 
sont des a n i m a u x diurnes et n o c t u r n e s ; les p t é -
romys et les po la touches ou écureui ls volants ont 
des m œ u r s a b s o l u m e n t n o c t u r n e s . 

l i s s e nour r i s sen t tous de ma t i è r e s végé ta les ; 
de fruits, de gra ins , de j eu n es pousses , de feuilles, 
de bourgeons , au besoin m ê m e d 'écorces d 'a rbres 
et de c h a m p i g n o n s . E n m a n g e a n t , ils s 'asseyent 
sur l eu r der r iè re et po r t en t leur nou r r i t u r e à leur 
b o u c h e avec leurs pat tes de devan t . Us apaisent 
l eur soif en b u v a n t de l ' eau , en léchan t la ne ige 
ou en suçan t le suc de divers frui ts . 

Su r les a rb res , c o m m e à t e r r e , l eurs mouve
m e n t s sont l e s t e s , r ap ides , g rac ieux . Les écu
reui ls volants seuls para issent embar rassés lors 
qu ' i ls sont sur le sol ; pa r con t re , quand ils sont 
su r les a rb res , ils p e u v e n t faire des bonds p r o 
d ig ieux, mais s eu l emen t , de h a u t en bas . Le 
plus g rand n o m b r e m a r c h e n t en sau tan t et en 
appuyan t tou te la p lan te des p ieds à t e r r e . Pres 
que tous g r i m p e n t à mervei l le et sau ten t d 'un 
a rb re à l ' au t re . P o u r d o r m i r , ils se roulent 
en bou le , et c h e r c h e n t u n endroi t convenable , 
soit u n t e r r i e r , soit u n t ronc d ' a rb re c reux , soit 
u n nid qu ' i ls ont app rop r i é , s'ils ne l 'ont pas 
e n t i è r e m e n t cons t ru i t . Ceux qui h a b i t e n t les 
pays froids émig ren l à l ' en t rée de l 'hiver ou 
s ' e n d o r m e n t d 'un sommei l h i b e r n a l ; ils on t soin 
d 'amasser des provisions p o u r leurs besoins fu
t u r s . 

L e u r voix est u n sifflement et u n e sorte de 
g r o g n e m e n t , de m u r m u r e difficile à décr i re . 
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Fig. 27. Le Pteromys pétauriste ou Taguan. 

Leur in te l l igence est bo rnée , mais elle est con

sidérable, re la t ivement aux au t res rongeu r s . La 

vue, l 'ouïe et l 'odorat sont les plus développés 

de leurs s e n s ; que lques -uns font p reuve d 'un 

toucher t rès-dél ica t , et para issent pressent i r les 

changements de t e m p é r a t u r e . Us sont méfiants, 

craintifs et s 'enfuient à la moindre appa rence de 

danger ; par tan t , ils sont très-inoffensifs. Cepen

dant , si on les a t t a q u e , ils se défendent et peu 

vent faire d'assez profondes blessures . 

La p lupar t des espèces para i ssen t avoir plu

sieurs por tées par an . Au m o m e n t de l ' accou

plement , le mâle vit avec sa femelle , l 'aide à 

construire la d e m e u r e dans laquel le elle élèvera 

ses pet i ts . Le n o m b r e de ceux-ci varie de deux à i 
sept par por tée . Ils na issent p re sque nus et 

aveugles ; ils ont besoin d ' un lit bien chaud et de 

beaucoup de soins de la par t de leur m è r e . 

C a p t i - r i t é . — Pris j e u n e s , les sc iur idés , à 

l 'except ion toutefois des écureui l s volants, s 'ap

privoisent faci lement et suppor t en t long temps 

et sans peine la capt ivi té . Beaucoup s 'hab i tuent 

à leur m a î t r e , lui t émo ignen t un cer ta in a t t ache

ment . Mais l ' éducat ion n e modifie jamais beau -
- i 

coup leur na tu re l ; en vieillissant, ils dev iennent 

aussi g rognons , chagr ins et m é c h a n t s , qu'i ls 
é ta ient auparavant doux e t inoffensifs. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — A tout considérer , et 
ma lg ré les q u e l q u e s dégâts qu' i ls causent dans 
les c h a m p s et dans les p lan ta t ions , q u a n d ils y 
p é n è t r e n t en t rop grand n o m b r e , les sciuridés 
sont des a n i m a u x plus ut i les que nuis ibles . La 
four ru re de p r e s q u e toutes les espèces septen
t r ionales , sans ê t re des mei l leures , est es t imée, 
et l eur chair n 'est pas désagréable , m ê m e pour 
des palais dé l ica ts . 

L E S P T E R O M Y S — PTEROMYS. 

Vie Flugeichhornchen, The jlging Squisreh. 

Avant de faire l 'h is toire des an imaux noc tur 
nes d 'une famille, nous avons toujours , jusqu ' i c i , 
fait d 'abord celle des espèces d iurnes ; cet te fois 
nous suivrons l 'o rdre inverse, et nous nous occu
perons en p r e m i e r lieu des p te romys et des sc iu-
roptères ou po la touches , dont les formes nous 
rappel lent celles des m a r s u p i a u x volants . 

C a r a c t è r e s . — Les p l é romys sont caractér isés 
par la p résence d 'une m e m b r a n e épaisse, in
sérée à leurs flancs et à leurs m e m b r e s a n t é -
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rieurs et pos té r ieurs , couver te de n o m b r e u x 

poils serrés à la face dorsale , d e poils r a r e s à la 

face vent ra le . Une apophyse osseuse du carpe 

qui se prolonge en po in te sai l lante et t rès -a iguë 

der r iè re le poignet , donne p lus de solidité aux 

"rat Lâches antér ieures de cette m e m b r a n e . La queue 

est très-touffue, et forme panache . L e u r m u s e a u t 

est cou r t et ob tu s , et leurs dents mola i res son 

t rès- f lexueusesà la couronne et fa ib lement r u b a -

nées . Us ont douze ver tèbres dorsales ,sept lombai

res , t rois sacrées et de d i x - h u i t à dix-neuf cauda les . 

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

mys appa r t i ennen t aux cont rées mér id iona les de 

l'Asie et aux îles de l ' a rch ipe l ind ien . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us Ont des 

h a b i t u d e s n o c t u r n e s , passent le j o u r dans u n 

nid placé dans le t r onc d ' a rb res c reux , en sor

tent au c répuscu le et cou ren t dans les b r a n 

ches p o u r c h e r c h e r l eur n o u r r i t u r e . L e u r m e m 

brane , qui forme u n e sorte de p a r a c h u t e , leur 

p e r m e t de faire des bonds éno rmes , mais t ou 

j o u r s dans u n e d i rec t ion obl ique et de h a u t en 

bas . En hiver , ils res ten t p lus ieurs nu i t s sans 

sor t i r de leur re t ra i te ; toutefois ils n ' on t pas de 

sommei l h ibe rna l . 

Ce genre est u n de ceux p a r m i les sciur idés 

qu i renfe rme le mo ins d 'espèces . Nous c i te rons : 

LE PTÉROMYS PETAURISTE ou TAGUAN — 
PTEROMYS PETÂVRISTA. 

Der Taguin, Tlie Taguan. 

C a r a c t è r e s . — Le taguan (fig. 27) est un des 

écureu i l s volants les plus c o n n u s et la p lus grande 

espèce de toute la famille ; il a à peu près la taille 

du cha t domes t i que . Son corps m e s u r e 66 cen t . , 

sa q u e u e 5 8 , et sa h a u t e u r à l ' épaule est de 22 cent . 

11 a i e corps a l l o n g é ; le cou c o u r t ; la tê te pe

t i t e ; le m u s e a u o b t u s ; les oreilles cour tes , la rges , 

d ressées , po in tues ; les yeux g rands et sa i l lants ; 

les pat tes de der r iè re n o t a b l e m e n t plus longues 

q u e celles de devant ; les doigts des pat tes a n t é 

r i eu re s , excepté le pouce qu i est r ud imen ta i r e , 

a r m é s d 'ongles cour t s , r e c o u r b é s , po in tus ; la 

queue longue , p e n d a n t e et couver te de poils épais 

et touffus ; les poils du corps et des m e m b r e s 

sont cour ts , se r rés , aplat is , grossiers, su r tou t sur 

le dos ; ceux de la m e m b r a n e al i forme sont fins, 

cour ts et font para î t re cel le m e m b r a n e c o m m e 

frangée. Derr iè re les oreilles se t rouve une pet i te 

touffe de poils d 'un b r u n foncé, et sur la joue 

est une ver rue couver te de soies ro ides . Les mous 

taches sont éga lement roides et de m o y e n n e lon

gueur . C o m m e chez tous les a n i m a u x noc tu rnes , 

l 'œil est su rmonté de longs sourci ls qui servent à 

le p ro tége r . Le s o m m e t de la tê te , le dos , la ra

cine de la q u e u e sont mêlés de gris et de noir, 

les poils é tant les u n s en t i è r emen t noi rs , les au 

tres à po in te gr ise . Les côtés de la tè te et les 

bandes qu i descenden t de la n u q u e sur les 

pat tes de devant ont la cou leur du dos , ou sont 

d ' un b r u n châta in ; la face est n o i r e , les oreilles 

sont d 'un b r u n clair , le ven t re est blanc-gvis 

sale, plus clair sur la l igne m é d i a n e . La m e m 

b r a n e al iforme est b r u n - n o i r ou b run -châ ta in à 

sa face supé r i eu re , d 'un gris passan t au j a u n e à 

sa face inférieure ; elle est bordée de gr is . Les 

pa t tes sont d 'un b r u n châ ta in ou d ' un noir roux ; 

la q u e u e est no i re . 

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

pétaur is te hab i t e le con t inen t ind ien , Malabar, 

Malacca et le r o y a u m e de S iam. Les espèces de 

ce genre que l 'on t rouve dans les lies de la Sonde , 

quo ique très-voisines de celle-ci, en sont cepen

dan t b ien d is t inc tes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il f réquente 

les forêts les p lus épaisses, vit seul ou avec sa 
femelle , dor t tou t le j o u r dans le c reux d 'un 
a rb re , en sor t la nui t , g r i m p e , sau te dans la 
c ime des a rbres , et m o n t r e une agil i té, une ra
pidi té , u n e assurance sans éga les . D 'un bond , il 
p e u t passer d 'un a rbre sur un au t re , non pas en 
l igne d ro i t e , il est vra i , mais en suivant u n e li
gne déclive de h a u t en bas . 

Dans ces c i rcons tances , sa m e m b r a n e a l i forme, 
qu ' i l t e n d en é c a r t a n t ho r i zon ta l emen t ses pat tes , 
r e p r é s e n t e u n vaste p a r a c h u t e à l 'aide duque l 
Ù se sout ien t . Sa q u e u e lui sert de gouverna i l . 
C o m m e cer ta ins s inges, il peu t c h a n g e r b rusque 
m e n t de d i rec t ion dans le saut . Ses m o u v e m e n t s 
sont si rap ides , q u e l 'œil , d i t -on, a de la pe ine à 
les su iv r e . 

L 'ouïe et la vue sont les sens les plus parfaits 
du t a g u a n . 

Il a b ien m o i n s d ' in te l l igence , il est b ien plus 
méfiant et plus craintif que les au t res sc iur idés . 
Le m o i n d r e b ru i t lui fait p r e n d r e la fuite. Cet te 
c ra in te cont inuel le le m e t assez à l 'abri des ca r 
nassiers g r i m p e u r s ; mais il devient souvent la 
proie des g rands oiseaux rapaces n o c t u r n e s , qui 
le saisissent au b o n d , et con t re lesquels il est 
sans défense. 

La ra re té du t a g u a n exp l ique le peu que nous 
connaissons de ses m œ u r s . Les voyageurs on t 
p e u d 'occasions de l 'observer, et les indigènes 
n ' o n t pas g rand ' chose à en d i re . 

C a p t i v i t é . — E n capt ivi té , cet a n i m a l est un 
ê t re ennuyeux . Il est t rès - t imide , dort t ou t le 
jou r , s 'agite b r u s q u e m e n t la n u i t , ronge les 
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LE POLATOUCHE 

planches de sa cage , et p é r i t au bou t de que lques 

jours ou de que lques semaines , que lques soins 

qu'on en p r e n n e ; aussi ne l ' a - t -on j ama i s vu v i 

vant en E u r o p e . 

L E S P O L A T O U C I 1 E S — SCIUROPTERUS 

Die Flaltereichhôrnen.' 

C a r a c t è r e s . — Les po la touches , q u e l 'on 

connaît aussi sous le n o m de" Sciuroptères, et vul

ga i rement sous celui A'Ecureuils volants, ont 

comme les p té romys u n e m e m b r a n e a l i forme 

velue, é tendue de c h a q u e côté du corps d 'un 

membre à l 'autre en passan t sur les f lancs; mais 

cette m e m b r a n e se t e r m i n e au po igne t pa r u n 

lobe a r rondi au lieu de se pro longer en u n e 

pointe s a i l l an t e ; leur tête est p lus effilée; les 

poils de leur q u e u e sont imp lan té s sur deux 

lignes ; et leurs mola i res ont la forme de celles 

des écureui ls . Quan t à leurs au t res ca rac tè res , i l s 

ne diffèrent pas de ceux des p t é romys . 

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

chcs se r e n c o n t r e n t dans le nord de l 'Eu rope , de 
l'Asie et de l ' A m é r i q u e . 

L'on en connaî t p lus ieurs espèces . 

LE POLATOUCHE DE LA SIBERIE — SCIUROPTERUS 
SIBIRICUS. 

Ler Ljutaga, das gemeine Flattereichhorn. 

C a r a c t è r e s . — Cet an ima l (fig. 28), que les 
Russes n o m m e n t Ljutaga, est p lus pet i t que no t r e 
écureuil . Il a 18 à 19 cent , de long, S à 6 cent , de 
hau t , et sa q u e u e mesure 16 cen t . , y compr is les 
poils. Les individus adultes pèsent r a r e m e n t 
plus de 170 g r a m m e s . 

Son poil est épais et m o u ; en é té , le dos est 
b r u n fauve ; la m e m b r a n e al i forme et la face 
externe des pa t t e s son t d 'un gris b r u n f o n c é ; le 
ventre est blanc ; la face supé r i eu re de la q u e u e 
gris fauve, la face infér ieure roux clair . Les poils 
de la par t ie supé r i eu re du corps sont gris-noir , 
et leur pointe est j a u n e fauve ; ceux de la par t ie 
inférieure sont u n i f o r m é m e n t b lancs . En hiver, 
le poil s 'al longe, s 'épaissit, et le dos devient plus 
clair , j 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce po la tou-

che habi te encore m a i n t e n a n t la pa r t i e septen
t r ionale de l 'Europe or ienta le et toute la Sibér ie . 
On le t rouva i t autrefois en Pologne , en Li lhua-
n ie , en Livonie , en F in lande et en Laponie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit dans 

les g randes forêts de bou leaux , e t d a n s celles où 
a l te rnent les pins et les bou leaux . Ces dern ie rs 
a rbres paraissent nécessai res à l 'existence de cet 
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animal ; son pelage a la couleur de leur écorce, 

c o m m e celui de no t re écureui l a celle de l 'écorce 

des p ins e t des sapins . 

L 'espèce devient de p lus en plus rare et elle a 

déjà c o m p l è t e m e n t disparu de plusieurs en 

droits où elle était autrefois t r è s - c o m m u n e . 

Comme le p té romys pé taur i s te , le po la touche 

de Sibér ie vit seul ou par paires et ne qu i t t e pas 

les bois . Il dor t t ou t e la j o u r n é e dans le c reux 

d 'un t ronc d 'a rbre , en rou lé su r l u i - m ê m e , la 

q u e u e r a m e n é e pa r -de s sus la tê te . Il en sor t 

au c répuscu le , et c'est à ce m o m e n t que c o m 

m e n c e sa véri table vie. Il es t aussi leste q u e 

l ' é cu reu i l ; il g r impe à m e r v e i l l e , s a u t e d e b r a n c h e 

en b r a n c h e , et avec l 'a ide de sa m e m b r a n e ali

forme fait des bonds de 20 à 25 mè t r e s d ' é t endue . 

Il s 'élève j u s q u ' à la p lus hau t e b ranche et s 'é

lance de là sur les b ranches les p lus basses d 'un 

a u t r e a rb re voisin. On a c o m p a r é ces bonds à 

un vol et avec ra ison. A ter re , il est aussi m a l a 

droi t qu' i l est agile sur les a r b r e s ; sa m a r c h e 

est chance lan te ; sa m e m b r a n e al i forme, qui lui 

pend su r les côtés en formant des plis, le gêne 

dans sa course . 

II se nour r i t des bourgeons , des j eunes pousses 

et des chatons du bouleau : au besoin, il se con

ten te des pousses et des bourgeons des pins . Il 

s'assied p o u r mange r , c o m m e le font les écu

reui ls , et por te sa n o u r r i t u r e à la bouche avec ses 

pat tes de devant . Il a tou tes les habi tudes de 

no t re écureu i l , si ce n 'est qu 'e l les sont absolu

m e n t n o c t u r n e s . Il est t r ès -propre , se ne t to ie 

sans cesse, e t ne dépose ses ordures q u ' à t e r r e . 

A l 'entrée de l 'hiver il s ' endor t , mais d 'un som

meil i n t e r rompu ; les j o u r s où la t e m p é r a t u r e 

est u n peu plus douce , il cour t pendan t que lques 

heures pour che rche r d e la n o u r r i t u r e . 

En prévision de la mise bas , il appropr ie un 

de ses n ids , ou le n id a b a n d o n n é d 'un oiseau, 

ceux p r inc ipa l emen t qui sont cons t ru i t s dans le 

t ronc creux d 'un a rb re , et à la p lus g rande h a u 

teur possible. Il en r empl i t t o u t e la cavité de 

mousse , et en bouche avec soin l 'ouver ture . 

C'est dans ce nid q u e la femelle m e t bas , en 

été , deux ou trois pet i ts . Ceux-ci naissent nus et 

aveugles, et p e n d a n t long temps ils ne peuvent 

se suffire à e u x - m ê m e s . Le jou r , la mère les en 

veloppe dans sa m e m b r a n e pour les réchauffer 

et les allai ter fac i lement ; q u a n d elle sort à la 

nu i t , elle a soin de les recouvr i r de mousse . Six 

jou r s après l eur naissance , l eurs incisives appa

raissent , mais ce n ' es t que dix jours plus tard 

que leurs yeux s 'ouvrent , et que leurs poils 

c o m m e n c e n t à pousser . P lus t a rd , la mère les 
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Fig. 28. Le Polatouche de la Sibérie. 

e m m è n e avec el le, mais pendan t longLemps elle 
revient passer le j o u r dans le m ê m e n id , et s'y 
reposer en t o u t e sûre té . E n hiver , ces an imaux 
se réunissent p lus ieurs ensemble p o u r con
s t ru i re u n grand nid dans lequel ils Habitent en 
c o m m u n . 

C i t a s s e Sa p e a u m i n c e , à poils mous , ne 

cons t i tue q u ' u n e mauva ise four ru re , qui n 'es t 
es t imée q u e des Chinois ; n é a n m o i n s on chasse 
ac t ivement cet a n i m a l , su r tou t en hiver . On le 
prend dans des lacets e t dans des t r appes . Ses 
exc rémen t s , amassés en g rande quan t i t é au pied 
d 'un a r b r e , t r ah i s sen t sa p résence ; sans cet in
dice , il serai t difficile de l 'apercevoir à cause de 
la conformité de la te in te de son pelage avec la 
cou leur de l ' écorce . 

C a p t i v i t é . — Le po la touche de la Sibér ie ne 
suppor te pas long temps la captivi té . On ne peu t 
lui d o n n e r u n e n o u r r i t u r e qu i r emp lace celle 
qu'i l a en l iber té ; il est, en o u t r e , t rès -dé l ica t . 
On a cependan t p u en conserver que lques -uns 
p e n d a n t l ong temps , et l 'on en a vu qui é ta ient ap
privoisés j u s q u ' à u n cer ta in p o i n t . 

LE POLATOUCHE ASSAPAN — SCIUROPTEItUS 
VOLUCELLA. 

Der Assapan, The Assapan. 

C a r a c t è r e s . — L'assapan r ep résen te en A m é 

r ique le genre po la touche . C'est u n e des plus 

pet i tes espèces de ce g e n r e ; il n ' a q u e 1-4 cent , 

de long, et sa queue en mesu re 11 ; il se dis

t ingue p a r sa tête t rès -grosse , ses yeux g rands , 

noi rs et sai l lants . Son pelage m o u et fin est d 'un 
j a u n e b r u n â t r e , mêlé de gris à la face supér i eu re 
du corps ; il est p lus clair s u r les côtés du cou , 
d ' un b lanc d ' a rgen t aux pa t t e s , et b l anc sur le 
ven t re ; la q u e u e est d 'un gris c e n d r é à reflets 
b r u n s ; la m e m b r a n e al iforme est bordée de no i r 
e t de b lanc ; le t ou r des yeux est d 'un gris noi
r â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 

habi te les forêts des régions chaudes et t empérées 
de l 'Amér ique sep ten t r iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l vit c o m m e 

le p récéden t ; se fait un grand nid en feuilles 
sèches , qu ' i l établi t dans u n t r o n c d ' a rb re c reux , 
e t dans lequel des bandes entières d o r m e n t en
semble . 

C a p t i v i t é . — P r i s j e u n e , l 'assapan s 'apprivoise 
faci lement . 

L E S É C U R E U I L S - SCIURUS. 

Die Eichhôrncn. 

Les écureui ls p r o p r e m e n t dits ont été subdivisés 
en p lus ieurs g roupes , p lus ou moins dis t incts , 
d ' après des caractères tirés de leur pelage et de 
leur dent i t ion . Mais leurs m œ u r s sont les m ô m e s , 
d u m o i n s p o u r toutes les espèces a rbor ico les . 

C a r a c t è r e s . — Les écureui ls p r o p r e m e n t dits 
on t le corps a l l o n g é ; la q u e u e l ongue , touffue, 
l e s poils parfois placés sur deux rangs ; les oreil les 
assez longues ; u n p o u c e r u d i m e n t a i r e aux pat tes 
de devant , couver t pa r un ong le ; de chaque côté 
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C o i b e i l , C r e t e et F i l l , i m p . , [U i l i i e r e ai F ' i i , i ; di l 

Fis. 29. L'Écureuil commun. 

de la mâchoi re , qua t re mola i res , au moins chez 

l 'adulte, les j eunes a n i m a u x en ayant c inq . 

L ' É C U R E U I L C O M M U N — SCIURUS VVLGJRIS. 

Dos gemeine Eichhor», The Squirrel. 

L'écureui l c o m m u n est le type du genre et de' 

toute la famille. 

C'est un des rares rongeur s qu i soient l ' ami de 

l 'homme. Nous a imons tous , j eunes et vieux, à 

le rencont rer dans la forêt. Malgré quelques in

convénients, c'est u n compagnon agréab le . Les 

poètes de l ' an t iqui té l 'onl chan té . Les Grecs l 'ont 

déjà caractérisé en lui d o n n a n t ce beau n o m par 

lequel lascience désigne m a i n t e n a n t t o u t le g r o u p e 

auquel il appar t ien t . A ce nom, qui signifie : 

« Celui qui s 'ombrage avec sa queue , » on se figure 

immédia tement ce pet i t an ima l viT et éveillé, 

assis au h a u t d 'une b r a n c h e , en t ra in de casser 

une noix. Les poètes modernes e u x - m ê m e s ont 

célébré la gloire de l ' écureui l . Qui, en Al lemagne , 

ne connaî t les beaux vers de Rùcker t (1) ? 

llu naissant univers quanti souriait l'aurore, 
Sous les bosquets fleuris, écureuil, je vécus; 
Si les beaux jours d'Éden, hélas! sont disparus, 
Leur souvenir me charme et me console encore. 

Fi's de roi, si gentil sous ton fauve manteau, 
Lestement tu parcours ton verdoyant domaine, 
Ton trone est chancelant ot le vent s'y promène, 
Hais peut-il ébranler le chêne, ton château 1 

!l) Ruckert, Traduction inédite de M. Ch. Meaux Saint-
Ma rc. 

BllF.Uil. 

L'a diadème d'or ne pare point ta téte : 
Ta grâce l'embellit d'un plus simple ornement; 
Pour l'ombrager, ton art recourbe savamment 
Le panache ondoyant de ta queue en trompctle. 

Sur l'espoir du printemps, sur le bourgeon nouveau 
Caché dans son étui, ta dent lève une dime, 
Puis d'un bond tu franchis l'aérienne cime 
Où dans son nid jaseur ton oeil guette l'oiseau. 

Tu n'as fait aucun bruit : pourtant toute la bande 
Des chanteurs emplumés s'envole sur tes pas, 
Et d'un concert flatteur approuvant tes ébats, 
Ils égayent tes jeux avec leur sarabande. 

L'automne si prodigue au loin répand ses dons; 
Aux faînes, glands et noix tu fuis joyeuse féte, 
Puis, mollement couché, tu laisses sur ta tète, 
Du soleil déclinant glisser les doux rayons. 

C'est le temps où sa feuille au chêne est arrachée ; 
Tu la suis dans sa chute, et, ravissant aux bois 
Celte dépouille chère, en tapisses tes toits, 
Lieux charmants où fleurit sa jeunesse attachée. 

Ton nid, palais d'hiver, de la bise bercé, 
Se défend par tes soins contre vents et froidure; 
D'ailleurs t'enveloppant d'une douli'e fourrure, 
Tu braves sans effort l'aquilon repoussé. 

Les grands combats des vents sont prévus avant l'heure; 
Et chaudement tapi dans un logis bien clos, 
Tu ris de leur courroux, plus tranquille et dispos 
Qu'un monarque enfermé dans sa noble demeure. 

Comme le tien, mon cœur, à l'automne, est tenté 
D'amasser au dehors et rentrer sous ma tente, 
De mon foyer décent la flamme me contente, 
Mais ai-je, comme toi, ma pleine liberté? 

Qu'ajouter à pareil le descr ipt ion ! 

11 — 107 
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C a r a c t è r e s . —• Quelques mots suffisent p o u r 
décr i re l 'écureui l (fig. 29). Il a 25 cent , de long, 
10 cent , de hau t ; et sa queue mesu re 22 cen t . Il 
pèse environ 250 g r a m m e s . Sa q u e u e est touffue, 
b s poils en sont disposés sur deux rangs ; ses 
oreilles sont su rmontées d 'un p inceau de longs 
poils ; la p lante des pieds est n u e . 

Sa couleur change avec les c l imats , avec les 
saisons, et selon les individus . 

En é té , toutes les par t ies supé r i eu res sont d ' un 
b r u n roux , mêlé de gris sur la tête ; la gorge , la 
po i t r ine et le ventre sont b lancs . 

En hiver, dans nos c l imats , le dos est b run -
roux mêlé de gr i s , le ven t re b l a n c ; en Sibérie 
et dans le nord de l 'Europe , le pelage d 'h iver est 
gris , sans a u c u n reflet roux , t and i s q u e le pe
lage d 'été est le m ê m e que celui de no t re écureu i l . 

On r encon t r e parfois des écureu i l s n o i r s , 
dont quelques natura l i s tes on t voulu faire u n e 
var ié té , mais à to r t , car souvent pa rmi les peti ts 
d ' u n e m ê m e por tée , on en t rouve qui sont les 
uns roux , les au t res no i rs . Il est ra re d 'en ren
con t re r qui soient ou blancs , ou tache tés de 
blanc et qu i aient la q u e u e b l a n c h e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' écu reu i l 

vulgaire se trouve en Grèce et en Espagne aussi 
bien qu 'en Sibérie et en Lapon ie . Il est r é p a n d u 
dans tou te l ' E u r o p e ; il s 'étend à t ravers l 'Oural 
et le Caucase j u s q u ' à l 'Altaï et l'Asie cent ra le . La 
région des arbres d é t e r m i n e son cercle de dis
pers ion , il ne m a n q u e dans a u c u n e forêt. Il 
n 'es t cependant pas pa r tou t et tou jours éga le 
m e n t c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sans émi -

grer r ée l l ement , l ' écureui l vulgaire en t r ep rend 
n é a n m o i n s de grands voyages. Il préfère les 
grandes forêts sombres , sèches et composées 
d 'a rbres verts . Il fuit l ' humid i t é et le t rop grand 
j o u r . Lorsque les fruits et les noix sont m û r s , 

11 pénè t r e dans les j a r d i n s , qui sont cont i -
gus à la forêt, ou n ' e n sont séparés q u e par des 
buissons. Il s 'établit su r tou t dans les forêts de 
pins , qui lui fournissent u n e nou r r i t u r e abon
dan te . 11 a o rd ina i r emen t une ou plus ieurs de
m e u r e s . Souvent il se loge t e m p o r a i r e m e n t dans 
des nids abandonnés de corbeaux , d 'éperviers ou 
de tou t au t r e oiseau de proie ; mais l 'habi ta t ion 
dans laquelle il passe la nu i t , où il se m e t à l 'abri 
d u mauvais t emps , où la femelle dépose ses pet i ts , 
il l'édifie de toutes p i è c e s , en e m p r u n t a n t c e 
pendan t la p lupa r t des ma té r i aux qu'i l fait en 
trer dans sa construct ion à des nids d 'oiseaux. 

On a dit que chaque individu avait au moins 

qua t r e r e t r a i t e s ; cependant on n 'a pu en dé te r 

m i n e r le n o m b r e avec ce r t i t ude , et je crois que 
ce n o m b r e varie cons idé rab lement . Parfois l 'écu
reui l s 'établit dans les cavités que lui offrent les 
t rous d î s a rb res . 

Le n id de l ' écureui l vulgaire est in te l l igem
m e n t e t assez a r t i s l emen t cons t ru i t . Le fond de 
ce nid est disposé c o m m e le fond d 'un nid d 'o i 
seau, et u n d ô m e de b û c h e t t e s , l égè remen t co 
n i q u e , assez épais pour s 'opposer au passage de 
l 'eau de p lu ie , le s u r m o n t e : il a donc dans son 
ensemble la plus g r a n d e analogie avec u n nid de 
pie . L ' en t rée pr inc ipa le se t rouve à la par t ie in
fér ieure , du côté du soleil levant ; vers l ' ex t ré
mi té opposée , dans l 'épaisseur du dôme, pa r 
conséquen t , u n e pe t i t e ouver tu re est m é n a g é e 
p o u r la fuite de l ' an imal en cas de surpr i se . 
L ' in té r ieur est m o l l e m e n t r e m b o u r r é avec de la 
mousse . Au deho r s , se t rouven t des b r a n c h e s 
so l idement en t re lacées . Si l ' écureui l r encon t r e 
un vieux n id de pie , c o m m e la besogne est en 
part ie faite, il l ' adopte et se bo rne seu lement alors 
à l ' appropr ie r à ses besoins . « 

L'écureui l est sans cont red i t un des o r n e m e n t s 
de nos forêts. P a r le beau t e m p s , il est cont inuel le
m e n t en m o u v e m e n t ; il cour t , va, v ien t sur les 
arbres , descend, r e m o n t e en g r impan t , et tou t 
cela p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e et souvent par 
simple passe- temps. Il es t , l 'on peu t di re , le singe do 
nos forêts, et rappe l le dans bien des c i r cons t an 
ces cet an imal capr ic ieux des pays t rop icaux . Sa 
vivacité et son agilité sont ex t raord ina i res . Bien 
peu d ' au t res mammifè res sont toujours aussi 
éveillés, aussi actifs. Il cour t et sau te d 'a rbre en 
arbre , de c ime en c ime , de b r a n c h e en b r a n c h e ; 
m ê m e à t e r r e , où il est é t ranger , if cour t avec 
rapidi té . Il ne m a r c h e ni ne t ro t t e , mais il s'a
vance par bonds ; u n chien a de la peine à l 'at
t raper , et un h o m m e doit bientôt a b a n d o n n e r sa 
poursu i t e . C'est p r i nc ipa l emen t q u a n d il g r impe 
que se m o n t r e tou te son agil i té . Il glisse le long 
des t roncs d 'arbres avec u n e sûre té et une rap i 
dité incroyables . Ses ongles longs et aigus lui sont 
dans cet te c i rconstance d 'un t rès -grand secours . 
P o u r g r imper , il se c r a m p o n n e des qua t r e pat tes à 
l 'écorce, p rend u u élan, s ' accroche plus h a u t ; et 
ainsi success ivement ; mais ses bonds se suivent 
si r ap idemen t , qu 'on a de, la peine à saisir les 
t e m p s d ' a r rê t . On dirai t que l 'animal glisse le 
long de l 'a rbre ; et, pendan t qu ' i l g r impe ainsi, 
il p rodui t u n b ru i t de f ro t tement con t inu qu 'on 
en tend d'assez loin. D 'ordinai re , l 'écureui l g r impe 
j u s q u ' à la c ime de l ' a rbre ; arr ivé là, il cour t j u s 
qu ' à l ' ex t rémi té d 'une b r a n c h e , et saute sur un 
au t re a rb re , en franchissant u n e dis tance de 
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4 à 5 mètres,, mais toujours dans une direct ion 

oblique de h a u t en bas . Sa q u e u e lui est t r ès -

utile pour sauter. Des écureui l s captifs auxque l s 

on la coupe, font des sauts moit ié moins é t endus 

que ceux qu ' i ls peuven t exécu te r . Les pat tes 

ne renden t pas à l ' écureui l les m ê m e s ser

vices que les m a i n s aux s inges ; n é a n m o i n s elles 

lui suffisent p o u r se t en i r sur les b r a n c h e s les 

plus vacil lantes. J a m a i s il ne t o m b e à t e r r e , n i 

ne fait un faux pas . Au m o m e n t où il a t te in t 

l 'extrémité d 'une b r a n c h e , il la saisit so l idement , 

résiste au b a l a n c e m e n t , et cour t avec grâce 

et agilité vers le t r o n c de l ' a rbre . L 'eau lui est 

t rès-désagréable, et c e p e n d a n t il nage t r è s -b ien . 

On a dit que , q u a n d les c i r cons tances le forçaient 

à traverser l 'eau, il &e servait d 'un m o r c e a u d 'é-

corce c o m m e d 'un canot , et q u e sa q u e n e r e 

levée lui tena i t l ieu à la fois de mât et de voile. 

Mais ce n 'es t là q u ' u n e de ces fables r id icules 

propagées par des écrivains t rop crédules : l 'écu

reuil, lorsque la nécessité l'y obl ige, nage c o m m e 

les autres rongeur s . 

Les gra ins , les b o u r g e o n s , les j e u n e s pousses 

des arbres , les baies , les gra ines , les cônes des 

pins et des sapins , fo rment le fond de la nou r r i 

ture de l ' écureui l . Après avoir dé t aché de sa 

tige un cône de pin, il s 'assied sur ses pa t tes de 

de r r i è re , por t e le cône à sa b o u c h e avec ses 

pattes de devant , le t o u r n e et le r e tou rne , coupe 

une à u n e les écail les qui couvren t les a m a n d e s , 

s 'empare success ivement de cel les-ci , avec sa 

langue, à mesure qu 'e l les se mon t r en t , et les ou

vre pour en dévorer le con tenu . 11 est t rès -gra

cieux quand il peu t se p r o c u r e r en quan t i t é suf

fisante son mets favori, les noiset tes . II visite les 

buissons de coudr ie r s , chois i t les fruits les p lus 

mûrs , p rend dans u n e grappe u n e noise t te , la d é 

pouille, la saisit en t re ses pattes de devant , en perce 

la coquil le de que lques coups de den t , la t o u r n e 

entre ses pat tes t r è s - r ap idemen t , j u squ ' à ce que 

la noisette se fende en deux, et en re l i re l 'a

mande qu'il broie en t re ses mola i res . L ' écureu i l 

mâche l o n g u e m e n t ses a l i m e n t s , et ne les 

amasse pas dans ses joues , c o m m e le font b e a u 

coup d 'aut res r o n g e u r s . Il m a n g e encore des 

feuilles de myrt i l les , d 'airelles, des graines d 'é 

rable, de su reau , des c h a m p i g n o n s , des truffes 

m ê m e , d 'après Tschud i . Il n e m a n g e pas les 

fruits et ne s 'a t taque à eux que pour avoir le 

noyau ou les graines . Tient-il u n e p o m m e ou 

une poire , il en rejel te toute la cha i r p o u r en m a n 

ger seulement les pép ins . Il est t rès-fr iand d'oeufs; 

il pille l e sn ids , m a n g e les peti ts oiseaux, s 'a t taque 

môme aux parents . Lenz enleva un j o u r à un 

écureui l u n e grive a d u l t e , qui n 'é ta i t pas m a 

lade, et qui s'enfuit au loin dès qu 'e l le fut mise 

en l iberté. Les amandes amères sont un poison 

pour l ' écureu i l ; deux suffisent p o u r le t u e r . 

On pour ra i t c ro i re , d 'après ses appét i t s , que 

l ' écureui l est u n an imal très-nuisible ; il n ' en est 

r ien cependant . 11 dé t ru i t , sans doute ; mais ses 

dégâts ne sont sensibles que là où il se t rouve en 

t r è s -g randes t r o u p e s ; chez nous , les préjudices 

qu ' i l peu t causer sont insignifiants. 

Quand la nou r r i t u r e abonde , l ' écureui l se met 

à amasser des provisions p o u r les t e m p s de 

diset te . Il é tabl i t ses g ren ie rs dans les fentes ou 

les c reux des t roncs d 'a rbres et des racines , dans 

des t rous qu ' i l fait en t e r r e , sous des buissons , 

sous des p ie r res , dans l 'un de ses n ids , et va 

chercher quelquefois fort loin les substances qu' i l 

y entasse . Cet ins t inct m o n t r e combien cet ani

mal est sensible aux variat ions de t e m p é r a t u r e . 

P a r le b e a u t e m p s , lo rsque le soleil est p lus 

chaud que de c o u t u m e , l ' écureui l dor t p e n d a n t 

la g rande cha leur , et n e qu i t t e son nid que le 

m a t i n ou le so i r ; mais ce qu ' i l r edou te p lus en

core que la cha leur , ce sont les pluies, les orages , 

les t e m p ê t e s , les t o u r m e n t e s de ne ige . Il pres

sent les c h a n g e m e n t s de t e m p s . Une demi-

j o u r n é e avant l 'o rage , il m o n t r e déjà son in 

q u i é t u d e , en sautant sans cesse dans les b r a n 

ches , et en faisant e n t e n d r e un sifflement par 

t icul ier , qu ' i l ne pousse q u e q u a n d il est ag i té . 

Dès que les p remiers s ignes du mauvais t emps 

se manifestent , chaque écureui l se re t i re dans sa 

d e m e u r e ; souvent p lus ieurs se r éun i s sen t dans un 

m ê m e nid . Si le vent vient du côté où se t rouve 

l 'ouver ture du n id , l ' animal b o u c h e soigneuse

m e n t cet te ouve r tu re et, désormais à l 'abri , il 

res te en repos , t r anqu i l l emen t enrou lé sur lui-

m ê m e . Il peu t garder ce repos pendan t des j o u r s ; 

mais , enfin, la faim le fait sort i r et il va à l 'un de 

ses greniers che rche r des provis ions . 

Un mauvais a u t o m n e est fatal aux écureu i l s , en 

ce qu'il les empêche de r amasse r leurs provisions 

d 'hiver. Si un parei l a u t o m n e est suivi d ' u n hiver 

r igoureux , beaucoup pér issent , car les neiges , en 

r ecouvran t la p lupar t de leurs greniers , les pri

vent de leurs r e s sources ; aussi t rouve-t-on par ci 

par-là, u n .écureuil m o r t dans son n i d ; d 'au t res 

tomben t épuisés du hau t des arbres ou n 'ont 

plus la force d ' échapper aux mar t e s . Dans les fo

rêts d e chênes et de hê t res , les écureui ls sont 

dans de mei l leures condi t ions ; ils peuvent en 

core r encon t re r des faînes e t des glands sur les 

a rbres , et , en écar tan t la neige, en découvrir 

suffisamment p o u r leurs besoins . 
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Fig. 30. L'Ecureuil noir. 

À la tombée de la nu i t , l ' écureui l se rel i re dans 
son nid, et y dor t j u s q u ' a u lever du j o u r ; il sait 
cependan t se t i rer d'affaire dans l ' o b s c u r i t é , 
c o m m e Lenz en a é té t émoin . P a r une n u i t t r è s -
obscure , il se r end i t dans la forêt, avec deux 
jou rna l i e r s p o r t a n t une longue échel le qu ' i l fit 
dresser con t re u n a rb re où se t rouvai t un n id de 
j eunes écureu i l s : le t ou t se fit aussi s i lencieuse
ment que possible. Les deux jou rna l i e r s res tè ren t 
au pied de l ' échel le , avec u n e l an te rne , et Lenz 
m o n t a . A pe ine eut-il t o u c h é le n id , que les ani
maux s ' échappèren t avec la rapidi té du v e n t ; 
deux g r impèren t au h a u t de l ' a rbre ' , u n de s 
cendit , u n t ro is ième s 'élança d 'un bond par t e r r e , 
et en un ins tant tout redevin t s i lencieux. . 

Lorsqu ' i l est effrayé, l ' écureu i l pousse un cri 
pe rçan t , q u e l 'on peut exp r imer par « douck, 
douck; » s'il est conten t ou colère , il fait en tendre 
un m u r m u r e qu'i l est difficile de r e n d r e . 11 m a 
nifeste de la joie ou de l 'exci tat ion par u n e sorte 
de sifflement. 

"L'écureuil est p lus intel l igent que les au t re s 
r o n g e u r s . Tous ses sens sont développés, su r tou t 
la vue, l 'ouïe et l 'odora t . Quan t au t ouche r gé
né ra l , il doi t aussi ê tre très-fin : on ne pour ra i t 
expr imer a u t r e m e n t le p ressen t imen t qu'il a des 
changemen t s de t e m p s . Sa m é m o i r e , la ruse avec 
laquelle il dé rou te ses e n n e m i s , sont des p r e u 
ves de son in te l l igence . Lorsqu ' i l c h e r c h e un 
refuge sur un a rbre , il a la p récau t ion de toujours 

g r i m p e r du côté opposé à celui par l eque l arr ive 
son e n n e m i ; il se glisse dans les b r anches , m o n 
t re a u plus sa tê te , se d i s s imule , se tapif, fait 
p reuve , en un mo t , de beaucoup de j u g e m e n t . 

Les vieux écureu i l s s 'accouplent une p remiè re 
fois en m a r s ; les j eu n es sont u n peu mo ins p ré 
coces. Dix mâles , et p lus quelquefois , se r a s sem
blent a u t o u r d 'une femelle et se l ivrent en son 
h o n n e u r des comba t s sanglants . La femelle se 
d o n n e au va inqueur , et reste que lque t emps avec 
lui . Q u a t r e s e m a i n e s a p r ô s , e l l e m e t b a s dans celui 
de ses nids qui est le mieux s i tué, le plus molle
m e n t r e m b o u r r é , de trois à sept pet i ts , qu i r e s 
ten t aveugles p e n d a n t neuf jours et qu 'e l le soi
gne avec tendresse . Elle s 'établi t d e préférence 
dans les c r eux des t roncs d 'a rbres , et que lque 
fois, d 'après Lenz, dans ceux que des é tou rneaux 
ont choisis p o u r y faire l eur n id . Elle l ' appro
pr ie à ses be so in s , en le garnissant de sub
s tances molles et en r e n d a n t son en t rée plus 
facile. 

« Avant la naissance des p e t i t s , et p e n d a n t 
qu' i ls t e t t en t , di t L e n z , les paren ts j o u e n t au 
tou r d u n id . Lorsque les pet i ts c o m m e n c e n t à 
sort i r , ce sont , pa r le beau t emps , des j eux , des 
sauts , des agaeer ies , des chasses , des m u r m u r e s , 
des s i f f lements ; cela dure c inq j o u r s , puis tou t 
d ' un coup la j e u n e famille d i spa ra î t , émig ré 
dans la forêt voisine, » Si on la t rouble dans ses 
fonctions de nour r i ce , la mère por te ses pet i ts 
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Fig. 31. L'Ecureuil roi. 

dans un au t r e n id , souvent très-éloigné du p r e 
mier. Il faut donc b e a u c o u p de p r u d e n c e pour 
prendre de j eunes écureu i l s , e t n e j ama i s visiter 
un nid sans ê t re ce r ta in de pouvoi r enlever la 
nichée. 

Les peti ts sont nour r i s par leurs pa ren t s , p e n 
dant que lque t e m p s encore après l eu r sev rage ; 
puis ils sont abandonnés à e u x - m ê m e s , et le mâle 
et la femelle s ' accouplen t de nouveau . 

En ju in , la femelle m e t bas p o u r la seconde 
fois, un n o m b r e de pet i t s m o i n d r e q u e la p r e 
mière. Quand ceux-ci sont assez grands pour 
l 'accompagner , elle re jo int souvent avec eux 
ceux de sa por tée p récéden te , et on r encon t r e 
toute la b a n d e , composée de douze à seize ind i 
vidus, j ouan t et exploi tant le m ê m e canton de la 
forêt. 

I n d é p e n d a m m e n t de l ' h o m m e , l ' écureui l a 
bien d 'autres ennemis , et la m a r t e est pa rmi eux 
le plus r edou tab le . Souven t aussi il devient la 
proie de que lques -uns de nos oiseaux rapaces 
nocturnes . Il é chappe plus faci lement à la dent 
du renard , en gagnan t le h a u t d 'un a rb r e , et aux 
serres du mi lan , do l 'épervier , en mon tan t r ap i 
dement en spirale a u t o u r d 'une b ranche ; ou 
bien encore il trouve son salut dans le p remie r 

t rou qu ' i l r e n c o n t r e . 11 en est a u t r e m e n t avec la 
m a r t e : celle-ci g r impe aussi bien que sa v ic 
t i m e ; elle la sui t pas à pas , dans la c ime des a r 
b res , aussi b ien q u ' à t e r r e , et pénè t r e dans les 
t rous où elle che rche u n refuge. L ' écu reu i l a 
beau fuir en poussan t des sifflements d 'angoisse, 
le carnassier est toujours à ses t rousses , r ivalisant 
d 'agili té avec lu i . La seule chance qui lui reste 
est de sau te r d u h a u t de l ' a rb re à t e r r e , de ga
gner un au t r e a r b r e et de r e c o m m e n c e r le m ê m e 
jeu t a n t que d u re la p o u r s u i t e . C'est aussi ce qu' i l 
fait. On le voit, devançant de bien peu la m a r t e , 
gagner la c ime d 'un a rb re , g r imper avec une 
rap id i té incroyable , en décr ivant des s p i r a l e s , 
et , au m o m e n t où son e n n e m i va le saisir, s'é
lancer dans l 'air les qua t re m e m b r e s é tendus , 
franchir l 'espace en décr ivant u n e cou rbe , et, 
aussi tôt arr ivé à t e r re , cour i r à la recherche 
d 'une cache t t e inaccessible à son e n n e m i . S'il 
n e peu t en r encon t re r , la m a r t e le poursu i t jus 
q u ' à ce qu ' i l succombe . 

Les j eu n es écureui l s , moins rusés , moins expé
r imen tés , moins agiles que les vieux, sont bien 
plus que ceux-ci exposés au dange r . E n bon 
g r impeur peut a t t r ape r les j e u n e s écureuils . 
Lorsque j ' é t a i s enfant, je m e suis amusé avec mes 
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camarades à les chasser . Nous g r impions sur les 
arbres , et l ' indifférence avec laquel le ils n o u s 
laissaient app roche r causait leur p e r t e . Quand 
nous pouvions a t t e indre la b r a n c h e où ils é ta ient 
assis, c 'en était fait de leur l iber té . Nous agi t ions 
cet te b r a n c h e de tou tes nos forces, et l ' écureui l , 
qu i ne songeai t qu ' à se b ien ten i r , nous laissait 
a p p r o c h e r ; toujours agi tant la b r a n c h e et t o u 
j o u r s avançant , nous finissions enfin pa r a t t e indre 
l 'animal et par nous en e m p a r e r . Nous ne regar 
dions pas à un coup de dent , nos écureui l s ap 
privoisés nous en donna ien t déjà t an t ! 

C h a s s e . — Aux bords de la Léna , les paysans , 
à par t i r des p remie r s j o u r s de m a i j u s q u ' a u m i 
lieu d'avril, ne s 'occupent que de la chasse 
des écureui l s , et l 'on dresse p o u r ce t t e chasse 
plus de mil le p ièges . Ceux-ci cons i s ten t tou t 
s i m p l e m e n t en deux p lanches en t re lesquel les se 
t rouve un m o r c e a u de bois dressé ver t i ca lement , 
auque l est a t taché un peu de poisson gâté . 
L 'écureu i l , en touchan t à l 'appât , fait t omber le 
m o r c e a u de bois, et la p l a n c h e s u p é r i e u r e , n ' é t an t 
plus sou tenue , t o m b e et l ' a s somme. Les Ton-
gouses le t u e n t avec des flèches émoussées p o u r 
ne pas e n d o m m a g e r sa peau . 

Dans le Nord, c'est à l ' en t rée de l 'hiver , au mo
m e n t où les écureui l s e n t r e p r e n n e n t en masse et 
régu l i è remen t des voyages assez longs , des m o n 
tagnes vers les p la ines , q u e leur chasse est le plus 
facile et le p lus p roduc t ive . Dans nos contrées 
nous tuons l ' écureui l à coups de fusil, quand 
nous voulons nous le p r o c u r e r ; m a i s , à vrai 
d i re , ce n 'es t là q u ' u n e chasse acc iden te l le et peu 
des t ruc t ive . L ' a m o u r que nous po r tons à notre 
gai singe du Nord nous le fait épa rgne r . 

C a p t i v i t é . — La propre té de l 'écureui l est 
r e m a r q u a b l e et le rend u n des rongeur s les plus 
agréables en capt ivi té . Dès que l 'animal est t r an 
qui l le , i l s e l è e h e e t s e ne t t o i e sansces se .En l iber té 
on ne t rouve j amais ses exc rément s dans son nid ; 
il les dépose tou jours au pied de l ' a rbre . Aussi 
p e u t - o n teni r un écureui l dans la c h a m b r e , et 
l'y t i en t -on souvent . On prend à ce t effet des 
peli ts au n id , q u e l 'on nour r i t d ' abord avec du 
pain et du lait. Si l'on a u n e cha t t e de bon ca
rac tè re , on lui donne à allai ter les j e u n e s écu
reui ls , et ce t r a i t e m e n t leur convient à mer
veille. J 'a i déjà dit combien la cha t t e se prê te 
volontiers à celle t âche , et je r épè t e encore qu 'on 
n e peu t voir un spectacle plus g rac ieux que celui 
de ces deux an imaux , si différents, dans u n e telle 
in t imi té . 

P e n d a n t le jeune âge , l 'écureuil est gai , vif, 
trôs-inoffensif, et se laisse volontiers cares-

I ser. Il reconna î t son ma î t r e , arrive à son appel . 
Mais, en vieil l issant, il devient m é c h a n t , il mo rd , 
et ses dents sont assez fortes pour faire des bles
sures douloureuses et m ô m e parfois d a n g e r e u 
ses. Au p r i n t e m p s , s u r t o u t au m o m e n t du r u t , 
il faut se méfier de ces a n i m a u x . 

On ne p e u t laisser u n écureu i l l i b r emen t cou
r i r dans la maison ; il flaire tout , fouille tou t , 
ronge tou t , vole tou t . On le t i en t dans une cage 
doublée en" fe r -b lanc , et il faut avoir soin de 
lui d o n n e r à ronge r des objets qui puissent u se r 
ses den t s , sans quoi elles poussera ient t r op , écor-
chera ien t ses m â c h o i r e s , et l 'animal n e serai t 
p lus en éta t de m â c h e r ni m ê m e de m a n g e r . On 
lu i livre, à cet effet, des noix, des p o m m e s de 
p i n , des m o r c e a u x de bois m ê m e . C'est su r tou t 
en m a n g e a n t que l ' écureui l est le plus g rac ieux . 
Il p r e n d sa n o u r r i t u r e en t r e ses pat tes de devan t , 
choisit l ' endroi t le p lus convenable , s'y assied, 
r a m è n e la q u e u e par -dessus sa t ê t e , r e g a r d e 
tou t au tour de lui p e n d a n t qu ' i l m a n g e , et ne 
m a n q u e j ama i s , lo rsqu ' i l a fini, de s'essuyer le 
m u s e a u et les m o u s t a c h e s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L 'écu reu i l fourni t des 

fourrures es t imées . Les plus belles v iennent d e 
Sibérie et de Lapon ie , et sont connues dans le 
c o m m e r c e sous le n o m de petit gris. Le vent re de 
pet i t -gr is es t aussi t r è s - r e c h e r c h é . On expor te 
tous les ans de la Itussie plus de deux mil l ions 
de peaux de pe t i t - g r i s ; la plus g rande par t ie est 
envoyée en Chine . Des poils de la q u e u e on fait 
des p inceaux pour les pe in t res , et les gou rme t s 
e s t iment la cha i r b l anche , t endre , dél icate de 
l 'écureui l . 

Les anciens croyaient avoir dans le cerveau 
et la cha i r de l ' écureui l des r e m è d e s p r é c i e u x , 
et, encore au jourd 'hu i , c'est u n e croyance popu
laire dans bien des endro i t s , q u ' u n écureui l m â l e 
brû lé est l e mei l l eur r e m è d e p o u r guér i r les 
chevaux, un écureu i l femelle les j u m e n t s . P l u s 
d ' un j o n g l e u r e t d 'un danseur de corde se croit 
à l 'abri du vertige en faisant usage de la p o u d r e 
de cervelle d ' écu reu i l . 

Quelques espèces d 'écureu i l s exot iques m é 
r i tent not re a t t en t ion . P a r m i elles, nous signa
lerons : 

L ' E C U R E U I L N O I R — SCIVRUS NIGER. 

DJS schwarze Fichhorn, The bJack Squirrel. 

Cette espèce, que nous représen tons figure 30, 

ne serait , selon les uns , q u ' u n e s imple variété de 

l 'écureui l gris (Sciurus cinereus), t and is qu'i l 
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constituerait , pour lus a u t r e s , une espèce dis

tincte. Toujours est-il que ces deux variétés ne 

présentent point de différence q u a n t aux m œ u r s . 

C a r a c t è r e s . — L ' é c u r e u i l noir est un gracieux 

.animal, dont le corps mesu re 30 cent , et la 

queue au tan t . Sa four ru re , mol le et es t imée , est 

•d'un noir b r i l l an t ; que lques poils noirs se m o n 

trent sur le ventre . Sa queue est touffue, longue

ment poilue et forme un large gouvernai l . Avec 

l'âge, la p remiè re mola i re supé r i eu re t o m b e , en 

sorte que l 'animal finit par ne plus en avoir q u e 

quatre de chaque côté . 

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

cette espèce à la Caroline du Sud, â la Flor ide et 

au Mexique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' écu reu i l 

noir est moins r épandu que no t re écureu i l d 'Eu

rope, mais il se mul t ip l ie t e l l ement que l 'on a 

dû quelquefois en t r ep rend re de véritables c a m 

pagnes con t re lui . E n 1749, les plantat ions de 

maïs avaient a t t i ré u n e telle quant i té de ces ani

maux, en Pensylvanie, que le gouve rnemen t fut 

forcé d 'établir une p r i m e de trois pence pa r tôte 

d 'écureuil . Cette mesure eu t son effet : en cette 

seule année , on en tua u n mil l ion deux cen t 

quatre-vingt mil le. J a m e s Hall r acon te que , dans 

tout l 'ouest de l 'Amér ique septent r ionale , les 

écureuils se mul t ip l ien t en que lques années à un 

tel point qu ' i ls sont forcés d ' émigre r . Us for

ment alors de grandes b a n d e s , ana logues aux 

nuées de sauterelles, qui s 'avancent dans la direc

tion du sud ouest en pi l lant les champs , les j a r 

dins, et en dévastant les forêts. Les mon tagnes , 

les rivières son t impuissan tes à les a r rê te r . Ils 

sont suivis par des t roupes d ' ennemis , et ce

pendant leur n o m b r e n e para i t pas d i m i n u e r . 

Les renards , les puto is , les faucons, les oiseaux 

de proie nocturnes r ivalisent avec l ' h o m m e p o u r 

détruire ces b a n d e s ; les enfants se réunissent 

le long des rivières, et y tuen t les an imaux pa r 

centaines à mesure qu ' i l s passent d 'une rive 

à l 'autre . Chaque paysan en assomme le plus 

qu'il peut , et, malgré cet te des t ruc t ion , leurs 

rangs ne s 'éclaircissent pas . Au c o m m e n c e m e n t 

de leurs voyages, ils sont gros et gras , mais , à m e 

sure qu'ils avancent , ils se ressentent des fatigues 

et des privat ions qu ' i l s é p r o u v e n t ; ils deviennent 

malades, maigr issent et succomben t en masse. 

La na ture e l le-même se charge de les dé t ru i r e , ce 

que l ' h o m m e seul serait impuissant à faire. 

Tan t que le besoin de nour r i t u r e ne le force 

pas à émigre r , l 'écureuil noir est un anima] vif, 

éveillé, j o u a n t sans cesse avec ses semblables 

dans la c ime des arbres ; il descend souvent vers 

les rivières pour s'y rafraîchir . On a r e m a r q u é 

qu'i l choisit toujours u n e branche qui descend 

j u squ ' à l 'eau ; qu ' i l s'y suspend , a t t e in t la su r 

face du l iquide , boit à longs t ra i ts , et se lave en

suite le museau avec ses pat tes de devant , qu' i l 

t r empe l 'une après l 'autre dans l 'eau. 

L ' É C U R E U I L R O I — sciunus MJXIMUS. 

DM Kôiiigseiclthorn, The long-eared Squirrel. 

C a r a c t è r e s . — L 'écureu i l roi ou écureui l de 

Malabar (fig. 31), don t on a fait le type d 'un 

genre par t i cu l ie r sous le n o m de Funambulus, 
a un pelage t r è s -va r i ab l e , et les na tura l i s tes 

ne sont pas d 'accord sur la ques t ion de savoir 

si ces variat ions co r responden t à des espèces 

ou à de simples var ié tés . 

L ' an imal adul te a environ u n demi -mèt re de 

long e t 14 cent , de h a u t ; sa q u e u e mesu re 44 

ou 48 cent . , y compr i s les poils. Il a la taille 

du chat domes t ique . Son por t est aussi é légant 

que celui de not re écu reu i l . C'est le plus g rand 

et l 'un des p lus beaux représen tan t s de toute la 

famille. Son poil est long, m o u , abondan t . Sa 

queue est épaisse et touffue; ses oreil les, cour tes , 

a r rondies , sont su rmontées d 'un p inceau de poils 

longs. Le plus o rd ina i r emen t , tou te la par t ie 

supér i eu re du corps est d 'un noir b r i l l a n t ; le 

mil ieu du dos et les flancs passent peu à peu au 

roux de roui l le ou au rouge-cer i se foncé; la par t ie 

supér i eu re de la tête et du cou, les p inceaux qu i 

s u r m o n t e n t les oreil les, et une raie qui descend 

de l 'oreille sur le cou sont d ' un roux vif; le 

ventre, la face ex te rne des pat tes et le m u s e a u 

sont d 'un j a u n e ocre fauve; une hande j a u n e , 

plus claire , va d 'une oreille à l ' au t re . 

Dans une variété que que lques na tura l i s tes con

s idèrent c o m m e espèce, le dos est châ ta in vif, le 

ventre b lanc- roux , ces deux couleurs é tan t ne t 

t emen t séparées l ' une de l ' au t re , sur les flancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Il hab i te le 

cont inen t ind ien . On le trouve sur tou t su r la 

côte de Malabar , et dans la presqu ' î le de Malacca. 

On l'a aussi signalé à Ceylan et à Java. Il paraî t 

su r tou t hab i t e r les montagnes des Cardamomes 

et u n e par t ie des m o n t a g n e s de Rha t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t régime. — L'écureui l 

de Malabar est un véri table an imal arbor icole , et 
d iurne , c o m m e l 'écureui l d 'Eu rope . Il se nour r i t 
de fruits de toute espèce, et a assez de puissance 
dans les mâcho i r e s p o u r pe rce r les noix de coco. 
Ou p ré t end m ê m e qu' i l préfère le lait q u e ces 
noix renfe rment à tou te au t re n o u r r i t u r e . Il en 
ronge l 'épaisse et dure enveloppe, y p ra t ique u n 
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peti t t r ou par lequel il suce le la i t ; après quoi 

11 a b a n d o n n e le fruit, qui res te suspendu c o m m e 
s'il n 'é ta i t pas a l téré . 

C a p t i v i t é . — Cet écureu i l suppor te facile
m e n t la captivi té ; on peu t le conserver m ô m e 
en E u r o p e . 11 s 'apprivoise b ientôt et s 'habi tue à 
l ' h o m m e . Il faut cependan t tou jours se teni r sur 
ses gardes , car il pourra i t lui p r end re fantaisie de 
faire usage de ses fortes den ts . Le j a rd in zoolo
g ique de H a m b o u r g a possédé u n t rès-be l écu 
reui l roi mâ le , qui ne vécut m a l h e u r e u s e m e n t pas 
l o n g t e m p s . L ' é t é r i g o u r e u x d e 1863 fut sans doute 
la cause de sa mor t . Il avait toutes les hab i tudes 
de l 'écureui l d 'Europe ; il relevait c o m m e lui la 
q u e u e , ce que j e n 'a i j ama i s vu faire à u n au t r e 
écureui l de l ' Inde , l ' écureui l bicolore (Sciurus 
bicolor). C o m m e tous ses congénères , il para i s 
sait t r è s - d o u x , et, pendan t sa longue maladie , il 
joua i t avec son gardien. Il vivait aussi en bons 
rappor t s avec les aut res écureu i l s de la m é n a 
gerie . 

L ' É C U R E U I L N A I N — SCIURUS EXILIS. 

Das Zwergeichharn. 

C a r a c t è r e s . — Il nous faut encore ci ter au 
moins l ' écureui l nain (fig. 32), qui ne mesu re que 

12 cent . , sur lesquels la q u e u e en p r e n d 6 ; il est 
donc plus p e t i t q u ' u n e sour is . Sonpe lage est assez 
a b o n d a n t ; sa q u e u e est touffue, les poils en sont 
i r r égu l i è rement disposés sur deux r a n g s . Il a le 
dos b r u n , le ventre gr is-blanc, la q u e u e no i re . 

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

hab i t e les mon tagnes des îles de Bornéo et de 

S u m a t r a , avec d 'autres espèces na ines . 

Il y a encore d ' au t re s espèces, qui ont , les u n e s , 
les poils annelés de diverses couleurs , les au t re s 
des bandes longi tudinales sur les flancs, e tc . 
Toutes on t les m ê m e s m œ u r s et le m ê m e genre 
de vie que celles dont il vient d 'ê t re ques t ion . 

L E S T A M I A S — TAM1AS. 

Die Erdeichhdrnchen ou Bùckeneichliôrnchen, The Tamius. 

C a r a c t è r e s . — Un genre r e m a r q u a b l e , et bien 
dist inct du p récéden t , est celui que forment les 
écureuils t e r res t res ou écureu i l sà abajoues, géné-
r i q u e m e n t désignés sous le n o m de tamias. 
Leurs caractères et leurs habi tudes en font des 
an imaux de t ransi t ion des écureui ls , dont ils o n t 
p re sque l ' apparence , aux spe rmosc iu re s . 

Ils ont la q u e u e peu touffue, géné ra lemen t 
moins longue q u e le corps ; des oreilles cour tes 
toujours sans p inceaux ; c inq doigts à chaque 
p a t t e ; le poil c o u r t , u n peu r o i d e ; le dos m a r q u é 
de bandes longi tud ina les ; mais ce qui les carac
térise par-dessus tout , ce sont des poches di la ta
bles aux joues , qu' i ls peuven t rempl i r d ' a l iments . 
L e u r dent i t ion ne difiere pas de celle des écu
reu i l s . 

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

espèces que l 'on connaî t , hab i t en t toutes l ' E u 

rope o r i e n t a l e , la Sibér ie et l 'Amér ique du 

Nord . 

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

se d i s t inguent encore des vrais écureui ls , en ce 
q u e leurs habi tudes sont à moit ié t e r res t res ; 
qu ' i ls g r impen t peu ou po in t et seu lement sur 
les arbres incl inés . 
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C c i l e j l , CiL-tDeL F i l s , imp. 

Fig. 33. Le Tamias de Lyster. 
Paril , Bail l iàre al Fil>, êd î t . 

L E T A M I A S S T R I E — TAMIAS STRIAT A . 

Der Burunduk. 

L E T A M I A S D E L Y S T E R — TAMIAS LYSTERI. 

D e r Eacki, The Ground Sguirrel o u Hackee. 

Ce tamias , q u e l 'on connaî t aussi sous le n o m 
A'écureuil terrestre rayé de Sibérie, est un a n i 
mal des plus r e m a r q u a b l e s . 

On trouve en A m é r i q u e u n de ses congénères , 
qui lu i ressemble au point q u ' o n ne sait encore 
s'ils sont spécif iquement dist incts : nous vou
lons parler du tamias de Lyster q u e les Anglo-
Américains n o m m e n t hachée, les H u r o n s ohihoin, 
et que le P è r e Charlevoix appelai t écureuil suisse ; 
c'est celui que représen te no t re figure 3 3 , figure 
t rès-exacte , mais qui est la représen ta t ion n o n 
moins fidèle d u tamias s t r ié , don t nous al lons 
faire l 'h is toire . 

C a r a c t è r e » . — Le tamias str ié est plus pet i t , 
mais plus t r a p u e t plus v igoureux q u e l ' écureui l 
d 'Europe : il mesu re 15 cent , de long, 6 cent , de 
haut , et sa queue a 10 cent . Il a la tè te al longée ; 
le museau peu saillant, a r rond i , couver t de poils 
fins; les yeux grands , noirs ; les oreilles cour tes , 
petites ; les m e m b r e s v igoureux ; le pouce rud i -
mentaire des pat tes de devant recouver t d 'une 
lamelle cornée ; la plante des pieds n u e ; la 
queue longue , a n n e l é e , peu touffue; le poil 

B r e i i m . 

court , grossier et couché ; les mous t aches fines, 

p lus cour tes que la tête , placées su r c inq r a n g s ; 

que lques longs poils ro ides sur la j o u e et au-

dessus de l 'œil . 

La tê te , le cou , les flancs sont j aunes , mêlés 

de poils longs, à pointe b l a n c h e ; sur les côtés de 

la tê te a l te rnent des bandes c la i res , gr is- jaune et 

b r u n foncé. Le long du dos couren t cinq bandes 

noires , inéga lement espacées, la m o y e n n e dessi

nan t l'épin e dorsale ; les deux suivantes , de c h a q u e 

côté , vont de l 'épaule à la cuisse, e t r en fe rmen t 

en t re elles u n e bande j aune -c l a i r ou b l anc - j au 

nâ t re ; le ven t re est g r i s -b l anc ; la q u e u e est 

noire à la face supér ieure , j a u n e à la face infé

r ieure ; les mous taches sont noi res , les ongles 

b r u n s . 

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

habi te u n e g r a n d e par t ie de l'Asie sep ten t r iona le 
et une par t ie de l 'Europe or ienta le . Son aire de 
dispersion est bo rnée , à l 'ouest , p a r l a D w i n a et la 
Kana ; à l 'est, pa r la mer d 'Ochotzk et le golfe 
d 'Anadyr . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit exclu

sivement dans les forêts de bouleaux et s u r t o u t 
de pins . Il se cons t ru i t en t re les rac ines des a r 
bres u n te r r ie r m é d i o c r e m e n t g r a n d , relié à 
deux ou trois c h a m b r e s de provis ions, e t s 'ou-
vrant à l 'extér ieur par u n couloir long et s i 
nueux . Ce ter r ie r est ra rement profond à cause 
de l 'humidi té du sous-sol. L 'an imal en fait son 
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habi ta t ion et y enserre des provis ions p o u r l 'hi
ver . Il se n o u r r i t de graines e t de baies , su r tou t 
d e semences de pin ; ses g r e n i e r s en cont ien
n e n t souvent de 5 à 8 k i l o g r a m m e s . 

Le t amias str ié a des h a b i t u d e s d iu rnes ; il se 
re t i re la n u i t dans son te r r ie r e t do r t . Il est vif et 
leste , et g r i m p e avec assez d ' ad resse sur les 
a rbres inc l inés . Les A n g l o - A m é r i c a i n s com
p a r e n t l 'agil i té du hackée ou h a k i , c o m m e 
ils n o m m e n t cet é c u r e u i l , h cel le du ro i t e l e t ; 
c o m m e cet o iseau, il sau te à t r ave r s l e s b r a n c h e s , 
passe en t re les Feuilles, pous san t de t emps à 
au t re u n petit, cri joyeux . En a u t o m n e , lorsque, 
les feuilles t ombées m a s q u e n t l ' en t rée de son 
t e r r i e r , c 'est un spectacle c h a r m a n t q u e de voir 
cet an imal s au te r inqu ie t , de côté et d ' au t re , 
c h e r c h a n t où se cacher , et fa isant p reuve alors 
de la plus g rande activi té. 

E n a u t o m n e , le tamias s t r ie amasse des provi
sions p o u r l 'h iver . On le voi t c o u r i r , les aba
joues d i s t endues par son b u t i n , e t l 'on peu t lire 
dans ses yeux la jo ie qu'i l ép rouve de se voir à la 
t ê te de tan t de r ichesses . Il e m p o r t e ainsi dans 
ses greniers des faînes, des no ise t tes , des graines 
d ' é rab le , d u m a ï s , qui f o r m e r o n t sa nou r r i t u r e 
quand l 'hiver le con t ra indra à r e s t e r dans sa ga
r e n n e . Il dor t d ' un sommei l h i v e r n a l , mais non 
con t inu . A u d u b o n ouvrit u n d e ces ter r iers au 
mois de janvier , e t t rouva à u n e p ro fondeur d ' en 
viron 1 m è t r e et demi t rois t a m i a s couchés dans 
un g r a n d nid fait avec des h e r b e s et des feuilles 
s è c h e s ; d ' au t res hab i t an t s du t e r r i e r paraissaient 
s 'être enfuis dans les cou lo i r s . Ces trois t amias 
é ta ien t enco re assoupis , m a i s i ls ne dormaien t 
pas c o m m e les a n i m a u x h i b e r n a n t s , ils mord i 
r e n t au cont ra i re lo r squ 'on v o u l u t les p r e n d r e . 
Le tamias s t r ié ne se re t i re j a m a i s dans son ter
r i e r avant le mois de n o v e m b r e , et il le qui t te 
dès les p r e m i e r s j o u r s du p r i n t e m p s . 

La femelle m e t bas une p r e m i è r e fois en mai , 
et u n e seconde fois en août . A u m o m e n t du r u t , 
les mâles se l ivrent des c o m b a t s a c h a r n é s , et il 
n 'y a pas , d i t - o n , d ' an imal p lus exci té , à ce 
m o m e n t , que ce pet i t r o n g e u r . 

E n Sibér ie , le t amias str ié n e cause a u c u n 
d é g â t ; il n ' en est pas de m ô m e d u hackée dans 
l 'Amér ique du Nord . Il p é n è t r e d a n s les granges 
c o m m e les sour i s , et y pille les réco l tes . 

Les tamias on t des e n n e m i s n a t u r e l s redouta
bles . L a be le t te les poursu i t p a r t e r r e et dans 
l eu r re t ra i te ; l 'opossum leur fait u n e chasse 
c o n t i n u e l l e ; le cha t domes t i que en fait sa proie 
c o m m e des rats et des sour is ; t ous les oiseaux 
de proie s'en nour r i s sen t ; un h u t é o n i e n d 'Amér i 

que (Archibutn fervvgineus) sur tou t , leur fait une 
gue r re acha rnée , ce qui lui a valu le n o m de 
faucon d 'écureui l (squirrel hawk). Le serpent â 
sonnet tes l u i - m ê m e pour su i t ces pauvres ron
geurs avec au t an t de rapidi té que de persévé
rance . « D 'ord ina i re , d i t Geyer, le t amias a che r 
ché un refuge dans les diverses en t rées de son 
te r r ie r ; pa r tou t le se rpen t le sui t , et enfin, lors
qu ' i l veut gagner le large il le saisit , et sans 
s 'arrêter , d isparaî t avec lui dans un fourré voi
sin. » Les r i gueu r s de l 'hiver a m è n e n t aussi la 
m o r t d 'un grand n o m b r e de hackôes qui se sont 
p rod ig ieusement mul t ip l i és p e n d a n t l 'é té . Ce
pendant , cet a n i m a l , au moins dans les bonnes 
années , est e x t r ê m e m e n t c o m m u n ; la fécondité 
de la femelle l ' empor te su r tou tes ces causes de 
des t ruc t ion . 

C h a s s e . — I n d é p e n d a m m e n t de tous les an i 
m a u x auxquels ils servent do p â t u r e , les tamias 
on t encore l ' h o m m e p o u r e n n e m i . Dans l ' A m é 
r i q u e du Nord, on ne tire a u c u n bénéfice d u 
hackée , e t cependan t on le p o u r s u i t avec p lus 
d 'a rdeur qu ' on ne pou r su i t le tamias strié en 
Sibér ie . Les j eunes Hurons font l eur a p p r e n t i s 
sage de chasseurs e n c h â s s a n t le h a c k é e , les j eu 
nes J akou te s font de m ê m e la chasse au t amias 
str ié . A l 'époque où cet an imal est en rut , ils se 
cachent der r iè re les a rbres et l 'a t t i rent en imi 
tant avec u n sifflet d ' écorce de bou leau le cri de 
la femelle. 

C a p t i T i t é . — La beau t é du pelage , la g râce , 
la légèreté des m o u v e m e n t s feraient du tamias 
strié un c o m p a g n o n t rès -agréable , s'il suppor ta i t 
la capt ivi té . Il résis te pendan t q u e l q u e s semai 
nes , puis il t o m b e en l a n g u e u r et dépér i t ; ja
mais , non p lus , il n e s 'apprivoise au m ê m e degré 
que l ' écureui l vu lga i r e ; il res te toujours craintif, 
et m o r d . E n ou t r e , il a la r age de tout ronger ; 
ses dents sont t r a n c h a n t e s c o m m e celles d u rat , 
et il ne laisse r ien d 'en t ie r dans la pièce où on le 
t ien t . Il ne vit pas en bons rappor t s avec ses sem
blab les ; p lus ieurs mâles mis dans une m ê m e cage 
se livrent des combats acha rnés . On n o u r r i t faci
l ement cet an imal avec des grains de t o u t e so r t e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les provisions que le 

t amias strié entasse dans ses g ren ie r s , devien
nen t des ressources pour l ' homme : les paysans 
défoncent ces greniers e t pil lent ce qu ' i l s con 
t iennent , c o m m e ils font chez nous p o u r ceux 
du hams te r . Les Sibér iens es t iment les p eau x 
de cette espèce et les expédient en Chine, où l 'on 
s'en sert p o u r garni r des fourrures plus c h a u 
des. Le mille d.e ces p eau x vaut de h u i t à dix 
roubles . 
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Fig. 34. Le Spermosciure rous. 

L E S S P E R M O S C 1 U R E S — 

SPERMOSCJURUS. 

Die Zieseleichhôrnchen. 

C a r a c t è r e s . — Les spermosciures nous p r é 
sentent un type bien moins élégant q u e celui des 
écureuils et des tamias . 

Ils ont le corps al longé ; leur q u e u e , à poils 
disposés sur deux rangées , a à peu près la lon
gueur du corps . L e u r tète est po in tue , l ongue , 
uni formément dépr imée ; leurs oreilles sont 
courtes, n u e s , a r r o n d i e s ; l eurs j ambes relat ive
ment longues ; leurs doigts a rmés d 'ongles forts 
et compr imés . L e u r pelage est ra re , et couvre 
à peine la peau ; les poils en sont t rès-roides , 
aplatis à la rac ine , si l lonnés dans le sens de 
leur longueur , t e rminés par u n bou t la rge . 

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

exclusivement p r o p r e à l 'Afrique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les s p e r m o 

sciures vivent dans les forêts des s teppes de l ' in
tér ieur , dans les pla ines m ê m e n u e s , d a n s les 
cantons m o n t a g n e u x , sur les collines peu boisées. 
Ils se c reusen t des te r r i e r s profonds, sous les 
buissons, ent re les racines des a rb re s , sous des 
blocs de r o c h e r s . 

Ce sont des a n i m a u x n o c t u r n e s . C o m m e Riïp-
pell nous l ' apprend, ils g r impen t sur des arbres 
peu élevés; au mo ind re indice de danger , ils se 
réfugient dans leurs te r r ie rs . Ils sont sales, laids, 
ne peuvent para î t re gracieux que de loin. 

L E S P E R M O S C I U R E H O U X — SVERMOSCIURUS 

RVTÏLVS. 

Die Schilla. 

L E S P E R M O S C I U R E S A R É R A - SPERMOSClUItVS 

LEUCUMBRINUS. 

Die Sabera. 

C a r a c t è r e s . — L e spermosc iure r o u x , ou schilu 
des Abyssins {fig. 34), a un d e m i - m è t r e de long, 

mais 23 cent , appa r t i ennen t à la q u e u e . 11 à le dos 

j a u n e - r o u x , les flancs et le ven t re p lus c la i rs , 

p resque b lanchât res . Sa q u e u e est b l a n c h e sur 

les côtés, et au bou t ; elle est rousse , t a chée de 

b lanc au mi l ieu , le b lanc occupan t l ' ext rémité de 

beaucoup de ses poils. Il en est de m ô m e p o u r 

les poils d u dos. . 

Dans les s teppes, on r e n c o n t r e u n e a u t r e 

espèce, la sabe'ra des Arabes , beaucoup plus 

n o m b r e u s e que ne l 'est le schilu. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 

an imaux on t le m ê m e genre de vie. On les voit 
rôder p e n d a n t le j o u r seuls ou par pa i res , souvent 
tou t près des villages. Les effraye-t-on, ils se 
réfugient dans un de leurs ter r iers . Quand le sol 
n'est pas rocheux, ils se c reusen t sous les arbres 
des couloirs t rès -ô tendus , à en j u g e r du moins 
par la quant i té de terre qu' i ls re je t ten t . Il est 
difficile de fouiller c o m p l è t e m e n t u n de ces 
terr iers , car , le plus o rd ina i r emen t , ils sont établis 
au mil ieu des racines . S'ils sont c reusés sous 
des blocs de roche r s , la difficulté est e n c o r e plus 
grande . Toujours est-i l q u e l ' an imal a l ' instinct 
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de t e r r e r dans les endroi t s les plus impéné t ra 

bles . 

Dans le village de Mensa, u n e pa i re de sper -

mosc iu res r o u x s'était établie dans l 'église e t le 

c imet iè re , et coura i t joyeuse et sans c ra in te en 

p résence de tou t le m o n d e . Les mon t i cu l e s q u e 

l 'on cons t ru i t au-dessus des t o m b e s , e t qu 'on re

couvre de blocs de quar tz i te aveuglants de blan

c h e u r , l eur fournissaient des re t ra i tes convena

b l e s ; j e les y ai souvent vus d i spa ra î t r e à mes 

yeux ; souvent aussi j ' a i a d m i r é leurs gracieuses 

formes , lorsqu ' i l s se t ena ien t assis au s o m m e t 

d 'un parei l mon t i cu le , dans la pos tu re de not re 

é c u r e u i l . 

J ' a i c o n s t a m m e n t r encon t r é le schi lu et le 

sabéra sur le sol; j a m a i s j e n 'a i p u les voir sur 

des a rb res . Ils sont aussi agiles que l 'écureui l . 

L e u r progress ion est légère , facile, et ils mar 

chen t plus que les écureui ls . 

Us sont très-vifs, et tou jours insa t i ab les ; ils 

examinen t et fouillent chaque fente , c h a q u e 

t rou ; leurs yeux sont con t inue l l emen t en mou

vemen t p o u r che rche r que lque n o u r r i t u r e . Les 

bourgeons et les feuilles para issent composer 

le fond de leur r ég ime ; mais ils m a n g e n t aussi 

de pet i t s oiseaux, des œufs, des insectes . Il y a 

peu de rongeur s plus encl ins à m o r d r e q u e 

ceux-ci . On les voit r egarder t o u t a u t o u r d 'eux, 

c h e r c h a n t une quere l le ; ils a t t a q u e n t et se 

défendent avec rage . 

J e n 'a i r ien p u savoir d e précis au sujet de 

leur r ep roduc t ion . Une seule fois j ' a i vu une 

famille de qua t re individus, et j e suis por té à 
cro i re , d 'après cela, q u e la femelle n e m e t bas 

que deux pet i ts . C'est, du res te , à cet te conclu

sion q u e l 'on arr ive, lo r sque l 'on considère le 

n o m b r e des m a m e l o n s . 

Le plus g rand ennemi des spermosc iures est le 

spizaïte h u p p é (Spizaëtos occipitalis), rapace aussi 

ha rd i q u e d a n g e r e u x de ces cont rées . Us paraissent 

au contra i re vivre en t r è s -bonne h a r m o n i e avec 

l ' au tour - c h a n t e u r (Melierax polyzonus) ; car on 

les voit cour i r sans crainte au pied de l 'a rbre où 

cet oiseau est p e r c h é . P a r m i les mammifè res , les 

chiens sauvages sur tou t l eur font la chasse. 

C a p t i v i t é . — J a m a i s les spermosciures ne 

s 'apprivoisent en captivi té . Us sont toujours co

lères , fur ieux et font de profondes morsures à 

q u i c o n q u e les approche de t rop près . Les bons 

t r a i t ement s les t rouvent insensibles, et l eur intel

l igence para î t on ne peu t moins développée. 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — Les m a h o m é l a n s et 

les chré t iens de l ' in té r ieur de l 'Afrique laissent 

vivre en paix les sperrnosciures , qu'i ls considè

r e n t c o m m e i m p u r s . A l 'abri de ces supers t i t ions , 

les nègres , a u con t ra i re , les regarden t c o m m e 

u n mets qui n ' es t n u l l e m e n t à déda igner e t les 

m a n g e n t . 

L E S A R C T O M Y D E S ou M A R M O T T E S — ARCTOMYS. 

Die Murmelthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les m a r m o t t e s , don t nous fai
sons une famille à par t , diffôrentdes écureui ls par 
leur por t lourd, massif, leur q u e u e cour te , leurs 
m e m b r e s à peu près égaux, et su r tou t par leurs 
m œ u r s et leur genre de vie. Elles se r a p p r o 
c h e n t u n peu des t a m i a s ; mais les au t re s sciu
r idés n ' o n t à peu près r ien de c o m m u n avec eUes. 

D i s p o s i t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve les 

m a r m o t t e s dans l 'Europe cent ra le , l 'Asie septen

t r ionale et le n o r d de l 'Amér ique , et elles y sont 

représen tées p a r un certain n o m b r e d 'espèces. 

M o e u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . ·—• La plupart 

hab i t en t les plaines ; q u e l q u e s - u n e s se t rouvent 

dans les m o n t a g n e s . Les cantons secs, argi leux, 

sab lonneux ou p ie r r eux , e t les vastes prair ies , 

les s teppes, les c h a m p s et les ja rd ins m ê m e , sont 

les l ieux qu 'e l les préfèrent . L a m a r m o t t e des 

Alpes , seule , se plaît m i e u x dans les pâ turages 

élevés au-dessus de la l imite des a rb res , ou dans 
les gorges rocheuses comprises en t r e cet te l imite 
et celle des neiges é ternel les . Toutes on t u n e de
m e u r e fixe, et n ' émigren t p a s ; toutes se c reu 
sent des terr iers profonds, et vivent en sociétés , 
souvent t rès -nombreuses . Beaucoup ont p l u 
s ieurs t e r r ie r s , qu'el les hab i t en t successivement 
suivant les saisons. Les aut res res ten t tou te l ' an
née dans la m ê m e hab i t a t ion . 

Les a rc tomydés sont des an imaux d iu rnes , vifs 
et a g i l e s , moins cependan t que les é c u r e u i l s ; 
quelques-uns m ô m e sont lourds . Us sont ma lha 
biles à g r i m p e r et à nage r . 

Us se nour r i s sen t d 'he rbes , de nouvelles pousses , 
d é j e u n e s plantes , de gra ines , de baies , de fruits, 
de rac ines ,de tube rcu le s , de b u l b e s ; que lques -uns 
se t r a înen t pén ib lement sur les a rbres et les bu i s -
sons ,e t mangen t des bourgeons et d é j e u n e s feuil-
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les. A u c u n , p robab l emen t , ne déda igne dans Toc- i 

casion u n e nou r r i t u r e a n i m a l e . Ils m a n g e n t des 

insectes , de peti ts m a m m i f è r e s , des oiseaux, 

dont ils p i l lent les n ids . Beaucoup causen t des 

dégâts dans les c h a m p s et les j a r d i n s ; mais , en 

somme, ils sont peu nuis ib les . P o u r manger , ils 

s 'asseyent, c o m m e les écureu i l s , sur l eur de r r i è re , 

et por ten t leurs a l iments à la b o u c h e avec leurs 

pattes de devant . Lorsque les fruits sont m û r s , ils 

c o m m e n c e n t à amasser des provisions, et , sui

vant les locali tés, empl issent divers c o m p a r t i 

ments de leurs te r r ie rs , l 'un d 'he rbe , l ' au t re de 

feuilles, de gra ines , de fruits , e tc . 

Leur voix est u n sifflement plus ou moins fort, 

ou une sorte de m u r m u r e , ind iquan t tan tô t le 

con ten tement , t an tô t la colère . 

Le touche r et la vue sont leurs sens les plus 

développés ; ils p ressen ten t a d m i r a b l e m e n t les 

changemen t s de t emps , et p r e n n e n t leurs d ispo

sitions en c o n s é q u e n c e . 

Leur intel l igence suipas.se celle des écureu i l s . 

Toutes les m a r m o t t e s sont t r è s -a t t en t ives , t rès-

p ruden te s , craint ives et méfiantes . Beaucoup 

placent des sent inel les , qui vei l lent sur le salut 

de la b a n d e , e t , a u mo ind re signe de danger , 

elles se réfugient dans leurs hab i ta t ions sou te r 

raines. T r è s - p e u son t assez h a r d i e s pour résister 

à u n e n n e m i ; les au t res , m a l g r é leurs fortes 

dents , se soume t t en t sans défense ; auss i , d i t -on 

que ce sont des a n i m a u x doux, paisibles e t inof

fensifs. Leur in te l l igence se m o n t r e dans la faci

lité qu 'on a de les appr ivoiser . La p lupa r t ap

p rennen t a conna î t re leur m a î t r e , s ' a t t achen t à 

lui ; quelques-unes dev iennent t r ès -obé i ssan tes , 

t rès-dociles, et a p p r e n n e n t divers tours d 'adresse . 

A l 'entrée de l 'hiver , toutes se cachen t au fond 

de leur te r r ie r et t omben t dans un sommei l p ro 

fond, suspendant en que lque sorte leur activité 

vitale. 

Leur mul t ip l ica t ion est assez g r a n d e . La fe • 

m e l l e n e m e t géné ra l emen t bas q u ' u n e fois l 'an, 

mais de trois à d ix pet i ts , qu i sont aptes à se re

produire dès le p r i n t e m p s suivant . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L a p e a u de que lques es

pèces est employée c o m m e four ru re , ou sert à con

fectionner divers au t re s objets ; la cha i r de quel

ques autres en t re dans l 'a l imentat ion des peuples ; 

il en est enfin dont on fait des a n i m a u x domes t i 

ques . La m a r m o t t e des Alpes devient le gagne-

pain de p lu s d 'un enfant des m o n t a g n e s , qu i 

voyage avec elle par le m o n d e , la m o n t r a n t pour 

vivre et p o u r faire vivre les s iens. 

Cette famille c o m p r e n d trois genres : les sper- I 

mophi les , les cynomys et les m a r m o t t e s p r o p r e 

m e n t d i t es . 

L E S S P E R M O P H I L E S — S P E R M O P H 1 L V S . 

Die Ziesel. 

C a r a c t è r e s . — Les spe rmophi les forment la 

t ransi t ion en t r e les t amias et les m a r m o t t e s p ro 

p r e m e n t d i tes . L e u r q u e u e cour te , mais éga

lant encore environ le quar t de la l o n g u e u r du 

corps , n 'est touffue q u ' à son ex t rémi té , e t les 

poils en sont disposés sur deux r angs : leur 

corps est a l longé, couver t de poils cour t s . Ils ont 

qua t r e doigts e t un pouce rud imen la i r e aux 

pat tes de devan t ; c inq doigts aux pa t tes de der

r i è r e ; des abajoues assez g randes , et u n e pupi l le 

a l longée . 

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

fe rme diverses espèces, qui vivent tou tes dans 

l ' hémisphè re no rd . 

I l œ n N , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elles habi

t en t , dans les p la ines ouver tes e t bu issonneuses , 

les unes en société , les au t re s isolées, des t e r 

r ie rs qu 'e l les se son t c reusés . 

Tous les spe rmoph i l e s se nou r r i s sen t de 

g ra ines , de ba ies , d ' he rbes t e n d r e s , de rac ines , et 

n e déda ignen t pas les pet i ts rongeur s ou les pe 

t i ts o iseaux. 
I 

L E S P E B J H O P H I L E S O U S L I K — SPERMOPH1LUS 

CITILLVS. 

Der gemeine Ziesel. 

C a r a c t è r e s . — L a seule espèce e u r o p é e n n e de 

ce g e n r e est le spe rmoph i l e vulgai re , dans la

quel le Buffon voyait deux a n i m a u x dis t incts qu ' i l 

n o m m a i t , l 'un souslik, l ' au t re ziesel. C'est un ani

mal c h a r m a n t , de la taille du hams te r , mais 

avec u n corps plus al longé e t u n e tê te plus jol ie ; 

il a de 20 à 25 cent , de long, 7 cent , de h a u t , e t 

la q u e u e mesure 8 cent . , mais les poils la font 

pa ra î t r e encore plus longue . II pèse à peu près 

un demi -k i l og ramme . La femelle n ' a t t e i n t pas ces 

d imens ions . Le dos est g r i s - j aune , i r r égu l i è re 

m e n t t a che t é de j a u n e r o u x ; le vent re est j a u n e -

roux ; le m e n t o n et la gorge sont b lancs ; le front 

et le s o m m e t de la t ê te son t mêlés d e j a u n e roux 

e t de b r u n , le t o u r d e s y e u x est p lus clair; les pat tes 

sont d ' u n j a u n e r o u x , avec l ' ex t rémi té plus 

c la i re . Le duve t de la par t ie supér ieure du corps 

est g r i s -no i r , celui du vent re g r i s -brun clair , 

celui de la gorge b lanc ; les poils soyeux du 

dos sont annelés de b r u n en leur mi l ieu . Lo 
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bou t du m u s e a u , les mous taches et les ongles 

sont noi rs ; les incisives supér i eu res j a u n â t r e s , 

les inférieures b lanchâ t res , l 'iris est b run-no i r . 

Les nouveau -nés sont p lus clairs et leurs t aches 

sont plus n e t t e m e n t m a r q u é e s . 

Le pelage présente d 'ai l leurs de n o m b r e u s e s 

var ia t ions . La variété la p lu s jol ie est celle où le 

b r u n du dos est i n t e r r o m p u par un g rand n o m 

bre de pet i tes taches rondes , b lanches . Gomme 

la p lupa r t des a n i m a u x qu i hab i t en t des t e r r i e r s , 

le spermophi le souslik a les oreil les pet i tes , 

c o m m e t ronquées , cachées dans le poi l , et for

mées s e u l e m e n t d 'un repli c u t a n é , couver t d e 

poils épais . La peau des joues est pendan te ; la 

lèvre supér ieure est p ro fondément fendue e t 

l 'œil est su rmon té de qua t r e soies cour t e s . 

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

phi le souslik se t rouve dans l'est de l 'Eu rope 
et dans u n e par t ie de l 'Asie. A lbe r t le Grand l 'a 
signalé c o m m e se t rouvan t aux environs de R a -
t i sbonne , et cela cont redi t l 'assert ion de plu
sieurs na tura l i s tes qu i le disent or ig inai re d 'A
sie. R é c e m m e n t , Mart in nous a appr is que le 
souslik s 'étend de p lus en plus en Silésie, dans 
la d i rec t ion de l 'ouest. On ne l'y connaissai t pas 
il y a une t ren ta ine d 'années ; ma i s , depu i s vingt 
ans , il a fait appar i t ion dans la par t ie occ iden
tale d e la prov ince , n o t a m m e n t dans le distr ict 
de Liegni tz , et il s 'étend toujours p lus dans la 
di rec t ion de l 'est à l 'ouest . De tous les spermo-
phi les , le souslik para î t ê t re celui qu i a le p lus 
g r a n d cercle de dispers ion. On le r encon t r e dans 
l i Russie mér id iona le et cen t ra le , dans la Galicie, 
la Silésie, la Hongr ie , la Styr ie , la B o h ê m e , la 
Moravie, la Car in th ie , la Carniole , la Sibér ie 
cen t ra le , et les provinces russes au nord de la 
m e r Noire . 

Le n o m de souslik ou suslik qu ' i l por te est 
d 'or ig ine russe ; de ce n o m les Polonais on t 
fait susel, les Bohèmes sisel, les Al lemands ziesel. 
Les anciens appela ient ce t an imal souris-du-
Pont ou simor. Brisson le n o m m a i t lapin d'Alle
magne. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les S O U S -

liks forment géné ra l emen t de nombreuses co
lonies et peuven t causer b e a u c o u p de dégâts 
dans les cu l tures . Ils fuient les forêts et les m a 
récages , et n ' a i m e n t q u e les lieux secs, décou
ver ts , su r tou t à sols sab lonneux ou a rg i l eux ; ils 
r eche rchen t donc , de préfé rence , les champs et 
les prai r ies . 

Quoique vivant en t roupes , c h a q u e individu 
cons t ru i t son t e r r i e r , le mâ le à fleur de t e r r e , la 
femelle plus p ro fondément . Le donjon est à un 

m è t r e et demi ou deux mèt res sous t e r r e ; il est 
ovale, e t son grand d i amè t r e m e s u r e environ 
30 cent . ; des herbes sèches y forment u n e couche 
épaisse e t mol le . Il n 'en par t q u ' u n couloir assez 
étroit et to r tueux , cou ran t souvent para l lè lement 
à la surface du sol. A son ouve r tu re extér ieure 
est un pet i t tas de t e r r e . Ce couloir n e sert que 
p e n d a n t un a n ; aux p r e m i e r s froids, le souslik 
le ferme, en creuse un au t r e qui va d u donjon, 
ou c h a m b r e de repos , à la surface du sol, et 
l 'ouvre q u a n d il sort de son sommei l h ivernal . 
D'après le n o m b r e des couloi rs , on peu t déter
miner l 'âge du ter r ie r , mais n o n celui de l 'ani
mal , car il arr ive souvent q u ' u n souslik s 'empare 
de l 'habi ta t ion d 'un de ses semblables décédé . 
Le te r r ie r r enfe rme diverses c h a m b r e s latérales, 
où l ' an imal enserre ses provisions d 'hiver. Le 
c o m p a r t i m e n t dans lequel la femelle m e t bas, 
est toujours plus profond que les au t r e s , pour 
que la j e u n e famille y soit en sû re t é . 

Tous les observateurs décr ivent le souslik 
c o m m e u n an ima l c h a r m a n t , é légant . Malgré 
les dégâts qu ' i l cause , ils en par lent avec u n e 
cer ta ine compla isance , t and i s que le hams te r , 
qui a le m ê m e genre de vie, n e compte pas un 
seul ami . 

La nu i t ou pa r le mauvais t e m p s , le souslik 
dor t dans son te r r i e r . Dans les chaudes journées 
de l 'été, il le qui t te a u lever du soleil, rôde pen
dan t tout le j o u r , se dresse de t e m p s à au t r e , 
r ega rdan t de tous les côtés si r ien ne le m e n a c e . 
Ses mouvemen t s sont plus lents que ceux de l 'é
cureui l ; sa m a r c h e est saut i l lante et peu rap ide 
et il glisse à travers tou tes les ouver tures dans 
lesquelles il peu t four re r sa tê te . Souvent il j o u e 
avec ses semblables à l ' en t rée de son ter r ie r ; 
dans ces circonstances, on entend les sifflements 
a igus d u m â l e , les sifflements plus faibles et 
c o m m e plaintifs de la femel le ; mais le mâle ne 
siffle que q u a n d il est effrayé ou excité, tandis 
que la femelle fait t rès-souvent en tendre sa voix. 
Leu r s m œ u r s sont à l 'unisson; les mâles sont 
plus doux, les femelles sont plus vives, et on t 
plus de t endance à mord re . Cependan t , à l ' épo
que du ru t , c'est-à-dire en m a r s ou en avril, 
les p remie r s se livrent de violents combats . 
C'est o rd ina i r emen t au mâ le qu ' e s t confié le 
soin de veiller au salut c o m m u n . Sa prudence 
lui en impose la cha rge . A la moindre apparence 
de danger , il pousse u n sifflement, et à ce signal 
tou te la b a n d e disparaî t sous t e r re . 

Des herbes , des rac ines , du trèfle, du sainfoin, 
des grains , des pois, des l égumes , des fruits de 
toute espèce forment la n o u r r i t u r e habituel le 
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du souslik. En a u t o m n e , il en amasse des p r o 

visions, et les t r anspo r t e dans ses abajoues, 

comme le h a m s t e r . Il m a n g e aussi des sour is , 

des oiseaux qu i n i chen t à t e r r e ; il pille les nids, 

prend m ê m e les pa ren t s , les tue de que lques 

coups de den t , l eur m a n g e la cervelle, et les d é 

vore ensuite en ent ier . Il t i en t sa nou r r i t u r e ent re 

ses pattes de devant, et m a n g e à demi debout , 

assis sur son derr iè re . Après avoir m a n g é il 

s'essuie le m u s e a u et la tê te , se lèche, se ne t to ie , 

se lisse. Il boit peu , et seu lement après ses repas . 

Les dégâts que causent les spermophi les sous-

liks ne p r e n n e n t d ' impor tance q u e q u a n d ces 

animaux sont t r è s -nombreux . C o m m e chez tous 

les rongeurs , l a femelle est t rès-féconde. Elle 

met bas en avril ou mai , après u n e gestat ion de 

vingt-cinq à t ren te jours , de trois à h u i t pe t i t s 

nus et aveugles . El le leur t é m o i g n e la plus 

grande tendresse , les allai te, les soigne, et lors

qu'ils sont devenus p lus g rands , qu'i ls sor tent du 

te r r i e r , elle veille à leur sûre té . Les j eunes 

sousliks croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; au b o u t d 'un 

mois, ils ont a t t e in t l a moi t ié de leur t a i l l e ; à la 

lin de l'été, on a de la peine à les dis t inguer des 

vieux ; en a u t o m n e , ils sont parfa i tement adu l tes . 

Jusqu 'en a u t o m n e , ils hab i t en t le t e r r i e r de leurs 

paren ts ; mais alors chacun se c reuse u n e de 

meure par t icu l iè re , y enser re des provisions, et 

y vit dans l ' i so l emen t . 

N'était le n o m b r e de leurs e n n e m i s , ces a n i 

maux seraient i n n o m b r a b l e s , moins cependan t 

que les ra ts , les souris ou les c a m p a g n o l s . Mais 

les m a r t e s , les bele t tes , les fouines, les putois , 

les oiseaux de proie tant d iurnes que n o c t u r n e s , 

les corbeaux , les hé rons , les cha ts , les ch iens , 

les poursuivent sans re lâche . L ' h o m m e n 'est pas 

de tous leurs ennemis le moins acha rné , il les 

chasse pour se p rocu re r leur peau ou leur chai r . 

Ainsi se t rouve empêchée l a t rop g rande m u l t i 

plication des sousliks. 

Mais ce n 'est pas tout : u n hiver r i gou reux 

est encore leur plus c rue l e n n e m i . Avec l ' a u 

tomne, leur vie sociale a pris fin. Alors gros et 

gras, leurs c h a m b r e s à provisions é tan t bien 

remplies , chacun se re t i re dans son ter r ie r , en 

bouche l ' o u v e r t u r e extér ieure , creuse un n o u 

veau couloir et s 'endort . Mais beaucoup ne se 

réveil leront plus. Si la saison est t rop h u m i d e , 

si la t empé ra tu r e baisse t rop , l ' humid i t é e t le 

froid t uen t r a p i d e m e n t l ' an imal . 

C h a n g e . — Il n 'es t pas difficile de p r e n d r e des 

sousliks : quand ils'sonL dans leurs te r r ie rs , que l 

ques coups de bêche les me t t en t à découver t et 

les livrent t ou t vivants aux mains de l ' h o m m e . 

On les p rend encore à l 'aide de pièges â dé ten te 

q u e l 'on place à l ' en t rée de leur d e m e u r e , et qui 

les saisissent lorsqu ' i l s font effort pour s o r t i r ; 

enfin, on les force à a b a n d o n n e r l eur re t ra i te et 

à venir se livrer au chasseur en ve r san t de l 'eau 

dans leur te r r ie r . 

C a p t i v i t é . — E n captivi té , le souslik est 

très-agréable . Il se soumet sans rés is tance à sa 

nouvel le posit ion e t s 'habi tue r a p i d e m e n t à 

son m a î t r e . Un seul j o u r suffit pour appr i 

voiser u n individu a d u l t e , que lques h e u r e s 

pour u n j e u n e . Les vieilles femelles seules sont 

m é c h a n t e s et m o r d e n t fo r tement . Lorsqu ' i l est 

bien soigné, le souslik suppor te la captivité pen 

d a n t p lus ieurs années ; e t , après l ' écureu i l , c 'est 

u n des a n i m a u x que l 'on t ient le p lus volont iers 

dans les a p p a r t e m e n t s . Il égayé son maî t re par 

la grac ieuse té de ses m o u v e m e n t s , sa gentil lesse 

et su r tou t sa p rop re t é . On le nour r i t faci lement 

avec des gra ines , des fruits, du pain ; il ne dé 

daigne pas la viande, e t a ime b e a u c o u p le lait . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . •— Les Sibér iens , les 

B o h é m i e n s , les classes pauvres, p a r m i le peup le , 

se nourr i ssent seuls de la chair grasse du sous

lik ; on emploie quelquefois sa peau c o m m e d o u 

b lu re , et on en fait des bourses e t des blague 

à t abac . Ses entrai l les e n t r e n t aussi dans la 

confection de plus ieurs r e m è d e s popula i res . 

L E S P E R M O P H I L E D E 1 I O O D — SPERMOPIIILUS 

HOODll. 

Der Leopardenziesel, The Jlood's Marmot. 

C a r a c t è r e s . — L e spermophi le de Hood (fîg. 3">) 

est r e m a r q u a b l e par la beau té de son pelage, qui 

est épais ,mou, l i sse ; d 'un roux foncé ou b r u n châ 

ta in sur le dos , mêlé de poils n o i r s , et m a r q u é de 

c inq bandes longi tudina les d ' un j a u n e clair , en

se r ran t c inq rangées de taches quad rangu la i r e s , 

j a u n â t r e s ; le fond b r u n châ ta in ou r o u x est ainsi 

sillonné pa r treize bandes claires, hui t con t i 

nues , et c inq i n t e r r o m p u e s . La tê te est d 'un b r u n 

roux , avec des taches d 'un b lanc j a u n â t r e ; le 

tou r des yeux, les côtés des lèvres, la mâcho i r e 

infér ieure, la gorge, le côté i n t e rne des pa t t e s , 

le côté ex te rne des pieds sont b l anchâ t r e s , le 

ventre et la moit ié an té r i eu re de la cuisse et de 

la j a m b e sont j aune-ûcre ; le bord in te rne des 

pat tes est roux de rou i l l e . Les poils sont b r u n s 

à la r ac ine , noirs au mi l ieu , j aune clair au bout . 

L 'an imal a 22 cent , de long, 6 cent , de h a u t , et 

la queue mesure 8 cent , e t 10 avec les poils . 

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

phile de Ilood est p ropre à l 'Amér ique du Nord. 
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Fig. 35. Le Spermophile de Hood. 

On le t rouve dans le bassin du Missouri et de la 

rivière Sain t -Pier re , su r tou t dans les vastes p la i 

nes aux environs de For t -Union , sur le Missouri ; 

il s 'é tend de là j u s q u ' à l 'Arkansas . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il f réquente 

en grand n o m b r e les endro i t s plats e t sablon

n e u x , et a le m ê m e genre de vie que le souslik, 

seu lement son te r r ie r est moins é t e n d u e t mo ins 

profond. Il s'y re t i re au c o m m e n c e m e n t de l 'au

t o m n e , et y dor t j u s q u ' a u p r i n t e m p s . E n ma i , la 

femelle m e t bas de cinq à dix pe t i t s . P e n d a n t 

t o u t l 'été, le sïksik, c o m m e l 'appellent les A m é 

r ica ins , à cause de son cr i , m è n e la vie éveillée 

et agi tée du souslik d 'Europe . 

L E S C Y N O M Y S ou C H I E N S R A T S -

CYNOMYS. 

Die Murmelziesel. 

C a r a c t è r e s . — Les cynomys son t r angés par 

les uns dans le genre des spe rmophi l e s , pa r les 

au t res dans celui des marmot t e s ; c ependan t ils 

se d is t inguent des uns e t des autres en ce qu' i ls 

ont c inq doigts a rmés d'ongles forts aux pieds de 

devant , aussi b ien qu ' aux pieds de d e r r i è r e . Si 

l eu r corps t r a p u , leur tê te grosse, leurs oreilles 

larges, l eur pupi l le ronde les font plus r e s sem

ble r aux m a r m o t t e s qu ' aux spe rmophi l e s , chez 

lesquels la pupi l le est oblongue et les formes 

encore assez svel tes , d ' un au t re côté , ils se r a p 

p r o c h e n t de ceux-c i , pour s 'éloigner de celles-

là, pa r leurs pet i tes abajoues . Il en résul te que 

les cynomys n e sont n i de vrais spe rmoph i l e s , ni 

de vraies m a r m o t t e s , mais composen t u n pet i t 

g roupe qui lie les u n s aux au t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les C y n o m j ' S 

sont exc lus ivement propres à l ' A m é r i q u e d u 

Nord . 

On n ' e n connaî t q u ' u n e espèce . 

LE CYNOMYS DE LA LOUISIANE ou SOCIAL — 

CYNOMYS LVDOV1CIANVS. 

Der Prairiehund, The Prairie dog ou Wish-ton-Wish. 

C a r a c t è r e s . —• Le cynomys de la Louis iane 

(fig. 36) q u e les p r e m i e r s t r appeu r s d u Canada ont 

n o m m é chien des prairies, à cause de sa voix 

aboyante , e t que l 'on connaî t encore sous le n o m 

vulgaire d'écureuil jappant, a p lus de 33 cent , 

d e l o n g , e t sa q u e u e mesu re 10 cent . Il a l e dos 

b r u n - r o u x clair , mêlé de gris e t d e noir , le ven

t re b l anc sale ; l e b o u t d e la queue b r u n . 

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

semble confinée dans les plaines he rbeuses d u 

Missouri . 

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

ta t ions d u cynomys social q u e les chasseurs a p 

pel lent des villages (prairie's dog villages), t a n t 

elles occupent de vastes é tendues , se t rouven t 

r égu l i è r emen t dans des prair ies basses, couvertes 

d 'un tapis de gazon formé par la Sesleria dac-
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tyloïdes. « On ne se fait une idée , di t Ba ldu in 
Mœllhausen, de l ' é t endue des habi ta t ions de ces 
animaux paisibles, qu 'en c h e m i n a n t des j o u r 
nées ent ières en t r e les peti ts mon t i cu le s qui se r 
vent chacun de d e m e u r e à deux individus, ou à 
un plus g rand n o m b r e . 

« Elles sont géné ra l emen t é loignées l 'une de 
l 'autre de 5 à 6 m è t r e s ; le peti t mon t i cu le qui 
est devant l ' ent rée de c h a c u n e d'elles et qui r e 
présente la valeur d ' un bon t o m b e r e a u , est formé 
de la t e r r e qu'i ls ont re je tée de leurs couloirs 
souter ra ins . Ces habi ta t ions ont u n e ou deux ou
vertures. Un sent ier ba t tu va de l 'une à l ' au t re , 
et à leur vue , on se figure aussi tôt l 'amitié et les 
rappor ts in t imes qu i doivent exister en t re ces 
an imaux . Ils choisissent , p o u r l ' emplacement 
de l eu r s villages, u n l ieu où se t rouve u n e he rbe 
cour te , r u d e , qu i croî t su r tou t su r les hau ts 
plateaux, et qui , avec cer ta ine rac ine , est la seule 
nour r i tu re de ces an imaux . Sur les hauts pla
teaux du Nouveau-Mexique , là où , sur p lus ieurs 
milles d ' é t endue , on n e t rouve pas une gout te 
d 'eau, à moins de c reuser à p lus de 30 mèt res 
de profondeur , et où , pendan t plusieurs mois , il 

B r i E H M . 

ne t ombe pas de pluie, on r encon t r e des colonies 
de chiens des prai r ies t rès -é tendues ; il faut donc 
a d m e t t r e qu'ils n 'on t pas besoin d 'eau, et q u ' u n e 
forte rosée suffit pour les désa l té rer . Il est ce r 
ta in qu ' i ls ont un sommei l h iverna l ; car ils 
n ' a m a s s e n t aucune provision p o u r l 'hiver ; d 'un 
au t re côté, en a u t o m n e , l 'herbe se dessèche et 
la gelée d u r c i t le sol de telle façon qu'ils ne pour
ra ien t p lus se p r o c u r e r leur n o u r r i t u r e hab i 
tuel le . Quand le cynomys social sent les p r o d r o 
mes de son sommei l l é tha rg ique , ce qui a r r i v e à 
la fin d 'oc tobre , il ferme toutes les ouver tures 
de son hab i t a t ion p o u r se garant i r du froid, et il 
s 'endor t p o u r ne se réveil ler q u ' a u x premières 
chaudes journées du p r in t emps . Au dire des I n 
diens, il ouvre quelquefois son hab i ta t ion avant 
la fin des froids, et c'est là un signe cer ta in du 
p rocha in adouc issement de la t e m p é r a t u r e . 

« Une parei l le colonie offre u n spectacle c u 
r ieux à celui qui peu t s'en app roche r sans ô t re 
a p e r ç u . Aussi loin quel 'œi l s 'é tend, la vie et la 
jo ie r égnen t p a r t o u t ; sur chaque mont icu le est 
assis u n individu dans la pos tu re d 'un écureui l ; 
sa queue dressée est en m o u v e m e n t cont inue l , 
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les aboiements des u n s r é p o n d e n t a u x a b o i e m e n t s 
des ant res et font concer t . En a p p r o c h a n t , on 
en t end , on d is t ingue la voix plus basse des indi
vidus âgés et plus expér imentés , pu is , sub i t e 
men t , c o m m e d 'un coup de bague t t e , t ou t a dis
paru . De d is tance en dis tance, on voit po indre à 
l ' ent rée d 'un te r r ie r la tête d 'une sentinel le , 
don t les abo iement s répé tés prév iennent ses 
c o m p a g n o n s de l ' approche de l ' h o m m e . Se dis-
s imule- t -on et a t t end-on p a t i e m m e n t , les gardes 
r e p r e n n e n t possession d", l e u r poste d 'observa
t ion, et par leurs aboiements a n n o n c e n t q u e le 
danger a disparu. Chaque cynomys , l 'un après 
l ' au t re , arr ive à l ' en t rée de son t e r r i e r , et les 
j e u x r e c o m m e n c e n t . Un individu âgé, à l 'air r e s 
pec table , va r endre visite à son . vo i s i n ; celui-ci 
l 'a t tend au s o m m e t de son m o n t i c u l e et, ag i tan t 
la q u e u e , semble l ' inviter à p r e n d r e place à ses 
côtés . On dira i t qu ' i l s abo ien t p o u r c o m m u n i 
que r leurs pensées et leurs s en t imen t s ; ils met 
ten t de la vivacité dans leurs e n t r e t i e n s ; ils dis
para issent dans l ' in tér ieur de l ' hab i ta t ion , en 
sor ten t u n ins tant après et vont de compagnie 
visiter un au t r e voisin, qui les reçoi t hospi ta l iè-
r e m e n t et les a c c o m p a g n e ensu i te dans leur 
p r o m e n a d e ; r encont ren t - i l s d ' au t res individus, 
ils leur donnen t des t émoignages d 'ami t ié , puis 
la société se sépa re , chacun r e n t r e dans sa de
m e u r e . On peu t assister des h e u r e s ent ières à ce 
spectacle, s eu lemen t on dés i rera i t conna î t re le 
l angage des an imaux pour se m ê l e r à eux et en
t end re leurs conversa t ions . 

« Le chien des pra i r ies cour t sans c ra in te e n 
t r e les pieds des buffles ; mais le m o i n d r e m o u 
vemen t d u chasseur , ce lu i -c i serai t - i l m ê m e 
éloigné, fait d ispara î t re sous t e r r e tou te la so 
cié té . De légers abo i emen t s , s emblan t par t i r des 
p ro fondeurs du sol, t é m o i g n e n t seul encore de 
l 'exis tence de ces a n i m a u x . 

c L e u r cha i r est t r è s - b o n n e , mais l eur chasse 
est si difficile e t si r a r e m e n t f ruc tueuse , qu 'on 
ne c h e r c h e guère à la faire; si on en tue parfois, 
c 'est par s imple cur ios i té . D'a i l leurs , leur tai l le 
n ' é tan t pas plus g r a n d e que celle de l 'écureuil , 
l 'on peu t se figurer quel le é n o r m e quan t i t é il 
faudra i t en abat t re p o u r n o u r r i r m ê m e u n e pe
t i te caravane . » 

L ' h o m m e n 'est donc pas l ' ennemi que les cy
nomys a ient le plus à c ra indre . Ses villages sont 
habi tés pa r des ê t res bien plus redoutables pour 
lui . « Des h iboux , des se rpen t s à sonnet tes , dit 
W a s h i n g t o n Irving ( I ) , y établissent aussi leur 

(1 ) Washington Irving. Voyage dona les prairies de 
l'ouest des États-Unis, 32<-.ehap. New-York, 1835. 

domici le ; mais reste à savoir si ce sont des hôtes 
t i e n accueill is , ou des é t rangers in t rodu i t s sans 
la par t ic ipat ion des véri tables p ropr ié ta i res . Les 
h iboux qui logent dans ces ter r iers ont un regard 
vif, u n vol r ap ide , des pat tes p lus grandes que 
celles de nos h iboux c o m m u n s , et, de p lus , ils 
sor tent en plein j o u r . Des voyageurs assurent 
qu ' i ls ne s 'établissent dans les d e m e u r e s des 
chiens de pra i r ie q u e lorsque ces dern iers les 
on t abandonnées pa r sui te de la m o r t de que lque 
m e m b r e de l e u r famil le , c a r i a sensibil i té de ces 
s ingul iers pet i ts q u a d r u p è d e s les por te à fuir 
l ' endroi t où ils on t p e r d u un des objets de leur at
t a c h e m e n t . Diverses personnes p r é t enden t m ê m e 
q u e le h i b o u est u n e sor te d ' in tendant ou de 
concierge p o u r le ch ien de pra i r ie , et l 'on p ré 
t end encore , vu la r e s semblance de l eu r cr i , 
que l 'oiseau apprend à j appe r aux j eu n es cy
nomys et qu ' i l est ainsi le p r écep t eu r de la fa
mil le . » . 

Le h ibou vivrait donc en b o n n e intel l igence 
avec le ch ien des prai r ies ; au plus dérobe-t-i l 
de t emps à a u t r e un j e u n e encore maladro i t . Le 
serpent à sonne t tes , au cont ra i re , se nour r i t 
p r e sque exclusivement de ces a n i m a u x , et dé 
t ru i t des villages ent iers ; aussi les vieux mâles , 
en sent inel le aux abords des te r r ie r s , n e redou
t en t r ien t a n t que l ' approche de cet e n n e m i 
d a n g e r e u x . 

« J 'ai pu m e convaincre , dit Geyer, que le ser
pen t à sonne t tes , u n e fois qu ' i l s 'était établi 
dans u n e ces demeure s , finissait par en ê t re le 
seul hab i tan t . On m 'assu ra qu ' aux bords de la 
r ivière J e ton , à v ingt-c inq mil les environ de son 
confluent avec le Missouri , se t rouvai t u n g rand 
village de chiens des pra i r ies , t r è s -peup lé a u t r e 
fois, où ne se t rouva ien t p lus m a i n t e n a n t q u e des 
serpents à sonne t t e s . J e fis le voyage pour m ' en 
convaincre . U n vaste tapis de gazon s 'étendait 
devant nous , déjà à u n e cer ta ine dis tance , nous 
t rouvions sous nos pas des serpents à sonnet tes 
en n o m b r e plus considérable q u e d ' h a b i t u d e . 
Enfin, nous a r r ivâmes à l 'endroi t dés igné , au 
coucher d u soleil . Les serpents se mon t r a i en t 
plus n o m b r e u x . Nous ne j u g e â m e s pas p r u d e n t 
de passer la n u i t dans le voisinage immédia t du 
village, e t nous ne r eçûmes pendan t la n u i t la 
visite d ' aucun de ces rept i les . Au lever du soleil, 
je m e rendis dans le v i l l age ; la cha leu r n 'é ta i t 
pas encore fo r t e ; la rosée était t rès-abondante ; 
r ien n e se m o u v a i t . T o u t l 'endroi t ressemblai t 
à u n j a rd in . Les sesleria é taient en fleur, et leur 
couleur orange clair bri l lai t d 'un éclat c h a r m a n t 
à travers les gouttelet tes de rosée. Cet aspect me 
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fît oubl ier les rep t i l e s ; mais t o u t à coup j ' e n 

tendis près de moi un fort se rpen t à sonnet tes , 

puis un second, puis un t ro is ième. J e jetai u n e 

pierre au p r e m i e r , qu i se dir igea sur mo i , et 

continuai mon c h e m i n j u s q u ' a u h a u t des m o n t i 

cules. Mais le n o m b r e des serpents croissait de 

plus en plus ; je dus enfin qu i t t e r le village. J 'y 

revins une au t r e fois e t j e n 'y fus encore accueil l i 

que par les serpents à sonnet tes . Ces rept i les 

venimeux avaient c o m p l è t e m e n t dé t ru i t les 

chiens des prai r ies . » 

Geyer r appo r t e aussi que des gens dignes de 

toute confiance l 'ont assuré q u e , dans les prai

ries du cours supér ieur de l 'Arkansas , l 'on t rou 

vait souvent la grenoui l le c o r n u e dans les te r r ie rs 

des cynomys. 

J e veux encore citer quelques par t icu la r i t és 

remarquables de l 'histoire de ces cur ieux r o n 

geurs que j ' e m p r u n t e r a i à W o o d . a Le ch ien des 

prair ies, dit ce na tura l i s te , a u n grand cou rage 

et mon t r e beaucoup d 'ami t ié à ses semblab les . 

Un t r appeur avait p u t i re r u n de ces an imaux 

qui se t rouvai t en sentinel le devant son te r r ie r et 

l'avait t ué . Mais, à ce momen t , a p p a r u t u n compa

gnon de la v ic t ime, qu i s'était t enu caché j u s q u e -

là; sans c r a in t e de s 'exposer au feu du chasseur , 

il saisit le cadavre de son c o m p a g n o n et l 'em

porta dans son te r r ie r . Le t r appeu r fut te l le 

m e n t saisi de cet te m a r q u e de dévouement qu' i l 

refusa toujours , depuis , de chasser le ch ien des 

prair ies . 

« Cet an ima l a la vie t r è s -du re . Alors m ô m e 

qu'i l est m o r t e l l e m e n t blessé, il est p e r d u p o u r 

le chasseur , s'il peu t se t r a îne r j u s q u ' à l 'entrée 

de ses galeries : il s'y laisse cou le r et d ispara î t . 

« La man iè re don t le cynomys , en t emps ord i 

naire, pénè t r e dans son te r r ie r est t rès-cur ieuse . 

II ne cour t pas , mais il sau te , fait u n e cu lbu te , 

agite ses pat tes de der r iè re , r e m u e sa queue et 

s'évanouit c o m m e pa r e n c h a n t e m e n t . Le specta

teur n 'es t pas revenu de son é t o n n e m e n t , q u e la 

tête de l 'animal repara î t à l 'entrée du te r r ie r , et 

que le m ô m e jeu r e c o m m e n c e . » A u d u b o n con

firme p l e inemen t ces asser t ions . 

C a p t i T i t é . — On pré t end que le ch ien des 

prair ies ne suppor t e pas long temps la cap t iv i t é : 

mais s'est-on j ama i s donné- la pe ine de le bien 

soigner ? 

L E S M A R M O T T E S — ARCTOMYS. 

Bis Murmellhiere, The Marmots. 

C a r a c t è r e s . — Les m a r m o t t e s p r o p r e m e n t 
dites, types de la famille des arc tornydés , ont 

u n corps lourd et bas s u r j a m b e s ; la téte grosse, 

a r rondie ; des oreil les m é d i o c r e m e n t longues ; 

une q u e u e re la t ivement cour t e et touffue; un 

pouce aux pieds de devant , t ou t à fait r ud imen-_ 

taire ; la pupi l le ronde . Elles n 'on t pas d 'aba

j o u e s . 

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

connues appar t i ennen t à l ' E u r o p e , à l'Asie et à 

l 'Amér ique sep ten t r iona le . 

L A M A R M O T T E B O B A C — ARCTOMYS BODJC 

Der Bobàk, The Bobac ou Poland Marmot. 

Ce n'est q u e dans ces dern ie rs t e m p s qu 'on a 

été a m e n é à séparer le bobac de la m a r m o t t e c o m 

m u n e . Son hab i ta t , qui n 'es t p lus le m ê m e q u e 

celui de cet te de rn iè re ; son pelage, qui est au

t r e m e n t coloré , ont fait penser qu ' i l devait en 

différer spécif iquement , ce que sont venues con

firmer des observa t ions a t tent ives . 

C a r a c t è r e s . — L e bobac (ftg. 37) a i e t o u r des 

yeux et le m u s e a u d 'un b r u n j a u n e ; le dos et le 

vent re d 'un gris roussà t re , et les incisives b l an 

ches, Sa longueur totale est de 50 cen t . , sur les

quels 10 appa r t i ennen t à la q u e u e . 

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

t rouve dans la Galicie, la Po logne mér id iona le , 
la B u k h o w i n é , dans t ou t e la Russie et dans la 
Sibér ie mér id iona le . On n 'a pas p u fixer la l imi te 
or ienta le de son ai re de d i spers ion . 

l l œ u r s , h a b i t u d e * e t r é g i m e . — Le b o b a c 

hab i t e les grandes pla ines découver tes et les col 
l ines peu élevées. Il choisit , dans des exposi t ions 
mér id iona les , u n sol sec et ferme dans lequel il 
creuse des couloirs de 4 à G mè t re s de profon
deur , pourvus de divers c o m p a r t i m e n t s . Cette 
habi ta t ion sert à toute une famille. 

C o m m e le cynomys , le bobac sort dès le m a 
t in de sa d e m e u r e . 11 a ime à se chauffer au 
soleil, et à j o u e r avec ses semblab les . En cas de 
dange r , il pousse u n sifflement d ' a l a r m e t rès-
a igu. Sa n o u r r i t u r e consiste en racines et en 
he rbes . A l 'entrée de l 'hiver, il r e m b o u r r e son 
te r r ie r avec du foin, pu is tou te la famille s'y en
dor t j u s q u ' a u p r in t emps . 

C'est à cet te époque qu 'a l ieu l ' accouplement . 
Au mil ieu de l ' é té , on t rouve des peti ts déjà à. 
moi t i é adul tes . Le bobac para î t moins fécond q u e 
les au t res m a r m o t t e s ; une femelle n'a ordinai re
m e n t pas b e a u c o u p de pet i t s , souvent m ê m e 
on ne lui en voit q u ' u n seul . 

C a p t i T i t é . — Il suppor te t rès -b ien la cap t i 
vité, s 'habi tue r ap idemen t à l ' h o m m e et s 'appr i 
voise a i sément . 
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Fig. 37. La Marmotte Bobac. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On m a n g e sa cha i r ; on 

utilise sa peau . 

L A M A R M O T T E V U L G A I R E — ARCTOMYS 

MARMOTTA. 

Dus Murmetthier, The Marmot. 

La m a r m o t t e a depuis long temps at t i ré l 'at ten

t ion de l ' h o m m e ; les Romains la connaissaient 

déjà; mais on ne s'est pas toujours fait une idée 

exacte de sa n a t u r e . D 'après Tschud i , le jésui te 

K i rche r la regarda i t c o m m e u n mét i s d u bla i 

r e a u et de l ' écureui l , et A t t m a n n , s 'élevant con t re 

u n e telle opinion, en faisait un pe t i t b la i reau 

et la rangea i t avec cet an ima l p a r m i les co

chons . 

Les n o m s divers qu ' a reçus la m a r m o t t e diffè

ren t peu les u n s des au t r e s . Les I tal iens la n o m 

m e n t mure montana; les Savoyards, marmotta; les 

habi tan ts de l 'Engadine , marmotella; à Claris, on 

l 'appelle munie ; dans le can ton de B e r n e , mur-

meli; dans le Yalais, murmcntli et mistbelleri; 

dans les Grisons, murhetle ou murbeutle. 

C a r a c t è r e s . — L e corps de la m a r m o t t e (f!g.3&) 
est cour t et ramassé ; sa tè te , plate et grosse, est 

assez expressive; sa lèvre fendue dans le mil ieu et 

recouver te d 'une barbe épaisse, laisse voir les dents 

qui lui servent à ronger ; celles-ci sont longues 

d 'un pouce et for tement recourbées ; la couleur 

en est b lanche chez les j e u n e s et j a u n e chez les 

adu l tes . Les yeux, d 'un no i r br i l lant , sor tent un 

peu de la t ê t e ; les oreil les, pet i tes et rondes , s'a

plat issent cont re le c r â n e ; les joues , couvertes de 

longs poils, sont assez fortes ; le cou est cour t et 

épais ; les p ieds , ramassés , annoncen t une forte 

organisa t ion . La fou r ru re , épaisse et grossière, 

est j a u n e e t gr is - roux sur le long du dos, d 'un 

b r u n de rouil le sous le cou et aux parties infé

r i eu res , et no i râ t r e sur le c r â n e . Les poils du 

nez e t du museau sont à moi t ié noirs , à moit ié 

b l a n c s ; ils deviennent j a u n â t r e s sur les joues et 

sur les pieds de devant ; ceux-c i n 'on t que qua t re 

do ig t s ; ceux de der r iè re , p lus longs et plus fai

b les , en ont cinq ; et la p lan te est garnie de se* 

melles qui leur facilitent beaucoup la course sur 

les roche r s . La queue , couver te d 'une fourrure 

t rès-épaisse, d 'un roux b runâ t r e , se t e rmine par 

u n e grosse touffe no i re . La longueur du corps 

est de 40 à 48 cent . 

On t rouve des variétés noires , b lanches ou ta

chetées de b lanc . 

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

centes observations on t démont ré que la m a r 

m o t t e vulgaire est u n an imal exclusivement eu

r o p é e n . On n e la t rouve pas en Asie , c o m m e on 

l'a cru ; elle y est remplacée par d 'au t res espèces, 

p a r m i lesquelles le bobac , dont nous avons déjà 

pa r l é . La m a r m o t t e vulgaire hab i te les hautes 
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Fig. 3 8 . La Marmotte vulgaire. 

cimes des A l p e s , des Pyrénées et des Car-

pathes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Peu de nos 

rongeurs indigènes on t é té le sujet d ' au t an t d 'oh-
servations que la m a r m o t t e , et p o u r t a n t on ne 
connaît pas encore t ou t e s les pa r t i cu la r i t é s d e la 
vie de cet in téressant h a b i t a n t de nos mon tagnes , 
ce qui peu t s 'expl iquer par la difficulté que l 'on 
a à le suivre dans les rég ions où il est confiné. 
C'est, en effet, sur les pics les p lus élevés des 
Alpes, à la l imi te des neiges é ternel les , là où ne 
croît plus a u c u n a r b r e , a u c u n buisson , où le bé
tail ne m o n t e p lus , où la chèvre e l le -même n 'ar
rive p a s ; c 'est là, sur les pet i ts îlots des rochers , 
au mil ieu des glaciers qu i , p e n d a n t six semaines 
au plus, n e sont pas couver ts de neiges , q u ' h a 
bite la m a r m o t t e . Elle sé journe donc dans les 
l ieux les plus inaccessibles à l ' h o m m e . P lus les 
montagnes sont déser tes , p lus elle les recher 
che. Elle a à peu près c o m p l è t e m e n t d i sparu des 
endroi ts que l ' h o m m e f réquen te . Elle hab i te 
géné ra lemen t les versants m é r i d i o n a u x , or ien
taux et occ iden t aux ; c o m m e la p lupar t des ani
maux d iu rnes , elle a ime le soleil. Elle creuse là 
«es terr iers , les uns s imples , peti ts , pour l 'été ; 

les au t re s profonds , é t e n d u s , p o u r l 'hiver. Les 
p remie r s lui fournissent un ahr i passager pen
dan t le mauva i s t emps ; les au t res , u n refuge 
p o u r l 'hiver qui , dans les h au t e s rég ions , r è g n e 
six, h u i t et m ê m e dix mois . 

Dans ces rég ions élevées, la m a r m o t t e n ' a 
q u ' u n e vie active de cou r t e d u r é e , son s o m m e i l 
pers is tant t a n t q u e r é g n e n t les froids ; mais ses 
m œ u r s , d u r a n t ce t te pé r iode , son t cur ieuses à 
observer . 

« L 'é té , di t T s c h u d i (1), s 'écoule ga iemen t 
pour elles. A la poin te du j o u r , les vieilles sor
ten t de l eu r s t e r r i e r s , avancent la t ê te avec pré
caut ion, p rê t en t l 'oreille e t gue t ten t de tous côtés 
pour s 'assurer s'il n e se passe r ien d ' ex t raord i 
na i re dans le voisinage ; elles se ha sa rden t enfin 
à faire que lques pas et se me t t en t à déjeuner . Ce 
repas est p r o m p t e m e n t expédié ; l 'herbe verte et 
su r tou t les jolies fleurs des Alpes en font les pr in
cipaux frais, et on les voit d ispara î t re rap ide
m e n t au tou r des établissements des m a r m o t t e s . 
Les jeunes suivent de près les pa ren t s . Dès qu'el les 
sont toutes rassasiées, elles se r angen t en cercle 

(I) Tschudi, les Alpes, p G 3 ? . 
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sur une p ie r re p la te , b ien exposée au soleil et 

aussi r a p p r o c h é e q u e possible de leur d e m e u r e . 

Alors elles c o m m e n c e n t leurs jeux et leurs plai

sirs (fig. 39), qu i cons i s ten t à se pe igner , à se gra t 

ter , à faire leur to i le t te , à se t aqu ine r les unes les 

au t re s et à faire les belles en se dressant sur leurs 

j ambes de der r iè re . P e n d a n t que les j eunes se li

vren t ainsi à leur h u m e u r folâtre, les vieilles m a r 

mot tes font sentinel le , e t dès que para î t que lque 

chose de suspect , u n h o m m e , un oiseau de pro ie 

ou un r ena rd , fût-ce à des l ieues de d is tance , le 

sifflet se fait en t end re c la i r , fort, re ten t i ssant . Ce 

son, quo ique aigu et p e r ç a n t , a que lque chose 

de plaintif et de profond (1). Le res te de la t r o u p e , 

n ' ayan t pas vu l ' e n n e m i , n e r é p o n d pas au signal 

de la sentinel le , m a i s s 'a t tache à suivie t ous les 

m o u v e m e n t s de cel le-ci , r e s tan t t a n t qu 'e l le 

res te , fuyant quand elle fuit . Les aver t i ssements 

se renouve l len t de m o m e n t en m o m e n t ; mises 

ainsi sur l eur garde , t ou t e s les m a r m o t t e s de la 

m o n t a g n e c h e r c h e n t à découvr i r l ' e n n e m i , et, 

q u a n d elles y sont pa rvenues , elles sifflent à leur 

tour , et b ientôt de tous les côtés les vigilantes 

sentinelles sont à l eur pos te . Si l ' ennemi se ca 

che ou s ' a r rê te , les s ignaux cessen t^mais la sur

vei l lance ne se re lâche p a s ; à l ' approche d u dan 

ger , elles se p réc ip i t en t tou tes dans leur d e 

m e u r e et ne se h a s a r d e n t à sort i r de nouveau que 

q u a n d tou t sujet de cra in te a d i sparu . Celles qui 

n 'on t pas vu l ' ennemi sont les p r emiè re s à r epa 

ra î t re . On ne sait pas si les m a r m o t t e s ont des 

sentinelles p r o p r e m e n t di tes , c o m m e l e s chamois ; 

les chasseurs ne le c ro ien t pas . Ils pensent que 

la pet i tesse et la cou leur grise de ces a n i m a u x , 

et plus encore leur vue pe rçan te , qu i leur fait 

découvrir u n h o m m e à u n e distance telle q u e le 

mei l leur télescope nous pe rme t t r a i t seul de le 

dis t inguer , les ga rden t m i e u x que la plus grande 

vigilance. Dès que le t e m p s est froid, elles res

ten t des jours en t ie r s dans l eu r s t rous ; la nu i t 

elles ne sor tent j a m a i s . Aussitôt après le cou-

(1) Un pâtre tessinois, qui passe chaque été dans le 
Voisinage des marmottes, nous a assuré que toutes les 
vieilles ne sifflent jamais. Nous venions à peine de le 
quitter que nous avons pu nous apercevoir de la justesse 
de cette remarque. Près de la huLte du Prosa, nous -vîmes 
à trente pas de nous un de ces animaux d'une grandeur 
extraordinaire et qui paraissait d'un âge très-avancé. 
11 était occupé à manger et ne se dérangeait point à notre 
approche ; les sifflets et les appels de ses compagnons ne le 
troublèrent pas davantage; enfin, nous voyant tout près 
de lui, il se décida à s'éloigner, mais sans grande hâte et 
sans pousser un son. Peut-être que les marmottes fami
liarisées avec les lieux habites et la vue des humains 
perdent l'habitude de siffler, 

che r du soleil, tous les l ieux de plaisir sont dé
s e r t s ; en a u t o m n e elles se r e t i r en t b ien avant 
ce m o m e n t , et la vue d ' un e n n e m i les retient 
dans leur d e m e u r e , p e n d a n t tou t le res te de la 
j o u r n é e . 

« Les m a r m o t t e s établ issent leurs habi ta t ions 
d 'été sur les oasis de gazon q u ' e n t o u r e n t les ro 
chers et les a b î m e s ; elles r e c h e r c h e n t le soleil 
p lu tô t q u e l ' ombre et évi tent toujours l ' humi 
di té . Leurs t r ous sont souvent creusés à 3 ou 4 
p ieds de p ro fondeur , et des galeries d 'une ou 
deux toises, si é troi tes q u ' o n a pe ine à y passer le 
po ing , conduisen t à la d e m e u r e p rop remen t 
d i t e , qui a la forme d ' u n vaste bassin. L 'en t rée 
se t rouve quelquefois en plein gazon, mais , le 
plus souvent , elle se cache au mi l ieu des rochers 
ou sous des pierres où il est impossible de la 
découvr i r . Les galeries vont en m o n t a n t ou en 
descendant ; elles sont s imples ou divisées en 
p lus ieurs e m b r a n c h e m e n t s , dans lesquels la 
t e r r e est si bien pressée et tassée q u e c 'est à 
peine s'il a fallu en enlever p o u r les cons t ru i re . 

« L ' a c c o u p l e m e n t a lieu peu après le sommei l 
d 'hiver, et déjà en j u i n les peti ts v iennent au 
m o n d e ; il n ' e n na î t pas plus de q u a t r e à la fois. 
Ceux-ci ne sor ten t q u e q u a n d ils sont déjà p a s 
sab lement gros., et ils pa r t agen t l 'habi ta t ion de 
leurs paren ts j u s q u ' à l ' année su ivan te . 

« Les marmo t t e s n ' o n t quelquefois q u ' u n e de
m e u r e p o u r les deux s a i sons ; dans ce cas, elles 
la cons t ru i sen t sur le p l an des habi ta t ions d 'hiver, 
qu i sont plus vastes q u e les rés idences d 'été . 
Mais, en généra l , elles a imen t à passer la belle 
saison, au tan t que possible, dans les hau tes prai
r ies , à 3,000 mèt res envi ron . C'est là leur séjour 
préféré, parce qu'el les y sont à l 'abri d e t o u t dan
gereux voisinage. Cependan t le m o m e n t arrive 
où il faut le qui t te r ; elles descenden t alors dans 
les pâ tu rages que le be rge r vient d ' a b a n d o n n e r 
et s'y c reusen t leurs t e r r i e r s d 'hiver, vaste con
s t ruc t ion qui cont ien t quelquefois u n e famille 
de qu inze individus . Avant le mil ieu d 'oc tohre , 
qui est l ' époque où elles s 'enferment définitive
m e n t , elles t r anspor ten t une g rande quan t i t é de 
foin dont elles tapissent leurs t rous et qui leur 
sert aussi , avec de la t e r r e et des p ie r res , à fer
m e r les t anaux . Les d e m e u r e s d 'é té et celles 
qui ne sont pas hab i tées res ten t ouvertes. L'en
trée m ê m e des canaux est d 'ai l leurs toujours 
l ibre ; ce n 'es t que I ou 2 pieds plus bas q u e se 
t rouve la por te si so l idement bât ie . De là, les ca
naux se divisent. L 'un n 'es t q u ' u n e m b r a n c h e 
m e n t accessoire , creusé sans doute après la con
s t ruct ion de la por te pour décharger les m a t é -
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riaux qui n 'é ta ien t plus ut i les . Cet e m b r a n c h e 

ment existe aussi parfois dans les te r r ie rs d 'été ; 

alors il n 'a é v i d e m m e n t pas cet te des t inat ion, 

mais il sert sans doute d ' échappa to i r e aux m a r 

mottes poursuivies par le chasseur , ou bien il 

devait d 'abord former l ' ent rée pr inc ipa le , et la 

rencontre d 'une p ie r re a forcé à l ' a b a n d o n n e r . 

La grande avenue qui condui t à l 'habi ta t ion 

d'hiver a r a r e m e n t mo ins de 10 pieds de long, à 

partir de l ' ent rée , et assez souvent elle a 8 à 10 

mètres. Elle r emon te un peu vers l ' ex t rémi té et 

aboutit au ter r ie r , qui n e mesu re pas moins de 

3 à 6 pieds de d iamè t re , e t qui est rempl i d ' un 

foin tendre et sec, renouvelé en par t ie tous les au

tomnes. La p ruden te m a r m o t t e c o m m e n c e déjà 

en août ses app rov i s ionnemen t s ; elle coupe avec 

ses dents t r anchan tes de l 'herbe et des p lantes , 

qu'elle fait sécher et qu 'e l le t ranspor te ensui te 

chez elle. Bien des gens c ro ient encore , c o m m e 

Pline, que l 'une d'elles se couche sur le dos et se 

laisse charger de foin p a r les au t res , qu i la t ra î 

nent ensuite dans leur t r ou en la t i r an t pa r la 

queue; on explique ainsi le t r is te é ta t de la four

rure de leur dos, qu i est en effet t rès-râpée ; mais 

cela vient u n i q u e m e n t de l 'ent rée t rop étroi te 

des canaux. » 

Outre ces deux hab i ta t ions , la m a r m o t t e a en

core des couloirs de refuge qui lui servent en 

cas de danger ; si elle ne p e u t les a t t e indre , elle 

se cache sous des pierres ou dans des crevasses 

de rochers . 

Les habi tants d ' u n m ê m e te r r ie r paraissent 

vivre en bonne h a r m o n i e t a n t qu' i ls ont leur 

liberté ; il n ' en est pas de m ê m e en captivi té . 

Le comte Brâuner , le fonda teur du j a rd in zoolo

gique de Vienne , m ' a raconté q u ' u n e m a r m o t t e 

en avait a t taqué u n e au t r e dans son te r r ie r , l 'a

vait tuée et l 'avait m a n g é e . É tonné de ne po in t 

voir repara î t re cet an imal , on avait éventré le 

terrier, et découvert ainsi le c r i m e . 

Les al lures de la m a r m o t t e sont t r è s -cur ieu 

ses. Lorsqu 'el le m a r c h e , — ce qu 'e l le fait en se 

dandinant l o u r d e m e n t , — l e vent re t o u c h e à ter re , 

et la tête est u n peu p e n c h é e . Elle ne la dresse 

que quand elle s'assied. Les j eunes la font balan

cer gaiement , en m e s u r e avec la q u e u e , pendan t 

qu'elles se l i v e n t à leurs j eux . Malgré la brièveté 

de ses j ambes et la masse de son corps, cet an imal 

court avec u n e grande vitesse et fait des sauts 

prodigieux ; il g r impe dans les fissures des ro 

chers abso lument c o m m e les r a m o n e u r s dans les 

cheminées , en s ' appuyant tan tô t sur les épaules , 

tantôt sur les re ins , et arr ive bientôt en hau t . Il 

est sur tout plaisant à voir quand il s'assied sur 

son der r iè re , droi t c o m m e un cierge , la queue 

hor izonta le , les pat tes de devant pendan te s , et 

qu' i l r ega rde t o u t a u t o u r de lu i . 

La m a r m o t t e creuse avec l en teur , et d 'ord i 

nai re avec u n e seule pat te . Quand elle a dé taché 

u n e cer taine quan t i t é de te r re , elle la rejet te 

r ap idemen t avec ses pattes de der r iè re et la pousse 

ensui te hors de son ter r ier . Elle appara î t souvent 

au dehors p e n d a n t ce travail pour secouer le sa

ble qui reste a t t aché à ses poils, puis elle creuse 

de nouveau avec a r d e u r . 

Elle se nour r i t d é p l a n t e s alpines succulentes , 

de feuilles, de rac ines , et r e c h e r c h e pr inc ipa le 

m e n t les oreilles - d 'ours , les gnapha l iums , le 

trèfle, les asters , le p l an ta in ; au besoin, elle se 

contente de l 'herbe verte ou m ê m e sèche qui 

croit aux a lentours de son terr ier . El le b rou te 

l 'herbe c o m m e les lap ins , mais lorsqu 'e l le a de 

gros morceaux à m a n g e r , tels que des fruits ou des 

raisins, elle s'assied et les m a n g e en les t enan t 

ent re les pat tes de devant , c o m m e les écureu i l s . 

Elle hoi l r a r e m e n t , mais b e a u c o u p h la fois, 

avec un cer ta in b ru i t , et lève la tê te à chaque 

gorgée , c o m m e les oies e t les canards . Sacc 

avance cependan t qu 'e l le lappe les l iquides 

c o m m e les chiens et les cha t s . Son i n q u i é t u d e 

cont inuel le fait qu 'e l le n e m a n g e pas u n e b o u 

chée t ranqu i l l ement ; à chaque ins tan t , elle se 

dresse et r ega rde a u t o u r d ' e l l e ; j ama i s elle ne 

se repose sans s 'être bien assurée auparavan t 

q u ' a u c u n danger ne la menace . 

Plus ieurs natural is tes croient que la m a r m o t t e 

se n o u r r i t du foin qu 'e l le a ramassé dans son 

ter r ie r , lo r sque le soleil d u p r in t emps vient la 

réveiller t rop tôt et que t o u t est encore couver t 

de ne ige et de glace. Mais on ne connaî t r ien de 

positif à ce sujet. On sai t c e p e n d a n t q u ' i m m é 

d ia t emen t après son réveil , si son te r r ie r est en

core en tou ré de neige, elle e n t r e p r e n d de lon

gues excurs ions pour c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . 

D 'après toutes les observat ions , les m a r m o t t e s 

paraissent pressent i r les variat ions a tmosphé r i 

ques . Les m o n t a g n a r d s sont pe r suadés que le 

sifflement des m a r m o t t e s annonce u n change 

m e n t de t emps , e t que quand on n e voit pas ces 

a n i m a u x j o u e r au soleil, c'est u n indice de pluie 

pour le l endemain . En tous cas, elles font p reuve 

d 'une sensibili té inst inct ive par t icul ière . C'est ce 

que mon t r e le soin avec lequel , en été , elles 

p r ennen t leurs précaut ions pour l 'hiver, et l 'op

po r tun i t é avec laquelle elfes s 'enfoncent sous 

te r re en a u t o m n e , pour n 'en sort i r q u ' a u pr in 

t e m p s . 

S o m m e i l h i T ^ r n a l . — Beaucoup de na iu r a -
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listes se sont préoccupés d u singulier p h é n o 

m è n e connu sous le nom de sommeil hivernal, e t 

ont che rché la cause de ce mystér ieux sommei l 

dans les par t icular i tés ana tomiques q u e p résen

t en t les an imaux qui le subissent , et n o t a m m e n t 

la m a r m o t t e , chez laquelle le p h é n o m è n e est le 

plus p rononcé . « Le secret de cet te l é tha rg ie pro

longée , dit Sacc (1), g î t t o u t en t ie r dans les con

dit ions c l imatér iques auxquel les est soumise la 

m a r m o t t e , appelée à vivre à près de 3,000 mèt res 

au-dessus de la m e r , dans des régions où l 'hiver 

dure a u moins sept mois , souvent neuf, et où, 

par conséquent , u n e a l imenta t ion de t rois à c inq 

mois au plus doit suffire à l ' en t re t ien de la vie 

pour toute l 'année. A peine réveil lées, les m a r 

mottes se gorgent de n o u r r i t u r e ; elles r e c h e r 

chent les herbes les plus succu len tes , les rac ines 

les plus r iches en fécule, et en c o n s o m m e n t des 

masses vra iment p rod ig ieuses . Après chaque re 

pas bien copieux, elles boivent , pu is s ' endormen t 

que lques heu res et n e se révei l lent q u e p o u r 

m a n g e r derechef. Sous l ' influence de ce r é 

g i m e , les ma rmo t t e s acqu iè ren t b ien tô t un em

bonpoin t considérable , et pèsen t a lors , dit-on, 

j u s q u ' à 10 k i log rammes ; à mesu re que l ' e m b o n 

po in t se développe, le besoin de s o m m e i l a u g 

m e n t e , et devient si impér i eux en a u t o m n e , q u e , 

quel le q u e soit • la t e m p é r a t u r e , les m a r m o t t e s 

passent souvent des j o u r n é e s ent ières à d o r m i r 

sans r ien m a n g e r . Ce beso in de sommei l s 'ac

croî t sans cesse, j u s q u ' à ce qu' i l s 'établisse r é 

gu l i è rement , p o u r ne p lus s ' i n te r rompre q u e de 

quinze en quinze j ou r s envi ron , q u a n d la vessie, 

p le ine d 'u r ine , force l 'animal à s'en débar rasse r . 

L a m a r m o t t e sort alors à moi t i é de sa to rpeur , 

se rend , les yeux en généra l fe rmés , à l ' endroi t 

qu 'e l le a choisi , et qu 'e l le n e change j a m a i s , 

pour y laisser ses déject ions , et puis r egagne 

pa i s ib l emen t son mate las de foin. 

a P e n d a n t hu i t années qu 'on t du ré nos obser 

vat ions, il nous a été impossible de saisir u n 

r a p p o r t que lconque en t re la l é tharg ie hivernale 

des m a r m o t t e s et l 'état de l ' a tmosphère ; elles 

s 'éveillent ou s ' endorment en hiver , indifférem

m e n t , par u n t emps froid ou chaud , ou h u m i d e . 

Il y a, par con t re , un r appor t frappant en t r e l ' in

tensi té de la lé thargie et la r ichesse en graisse 

de l 'animal ; car le sommei l des m a r m o t t e s m a i 

gres est beaucoup moins profond et sou tenu que 

celui des marmot te s grasses ; de là vient aussi 

q u e le poids des p remiè res d i m i n u e d ' une façon 

beaucoup plus sensible. Il ne faut pas c ro i re , du 

(I) Sacc, Notice sur la Marmotte des Alpes. {Revue et 
Magasin de zoologie. Paris, 1858, t. X, 2 e série.) 

res te , que le poids de ces a n i m a u x c h a n g e beau

coup p e n d a n t l eur sommei l h ivernal ; il ne di

m i n u e que de 2 à 300 g r a m m e s au p lus , en sorte 

que , gras en a u t o m n e , ils se réveil lent encore 

bien en cha i r au c o m m e n c e m e n t de l ' é té . » 

C'est dans leurs g rands t e r r i e r s , que les mar 

mot t e s s 'engourdissent . Quand les frimas r e 

v iennen t , elles s'y instal lent après les avoir 

p r éa l ab l emen t bour ré s de foin, en fe rment l'en

t rée sur u n e é t endue de 60 cent , à 2 mètres 

avec de la t e r r e , des p ie r res , des he rbes , et cela 

avec t a n t d 'habi le té que le t o u t ressemble à un 

m u r . Elles se couvrent t o t a l e m e n t de foin et s 'en

d o r m e n t le front en t r e les j a m b e s de derr ière , 

de tel le sorte q u e le nez t o u c h e au nombr i l ; la 

queue repl iée sur le nez ; les j a m b e s de derr ière 

é t endues de c h a q u e côté de la t ê t e , les jambes 

de devant sur celles de de r r i è r e , e t le tou t recou

vert p a r le large pli de la peau , ga rn i de graisse, 

qui s 'étend e t flotte de c h a q u e côté du ventre . 

L ' an imal , selon les observat ions de Sacc , est 

alors si t o t a l ement replié sur l u i - m ê m e , qu ' i l est 

abso lumen t imposs ib le de deviner où se t rouvent 

la t ê te et les m e m b r e s ; la t e m p é r a t u r e du corps 

s 'abaisse r a p i d e m e n t au -dessous de celle de l'air 

ambian t , m ê m e dans les a p p a r t e m e n t s chauffés, 

en sorte que le t o u c h e r des m a r m o t t e s engour 

dies est aussi froid, aussi glacial que celui du 

m a r b r e . De.s individus qu'i l a t e n u s cons tam

m e n t dans u n e c h a m b r e dont la t e m p é r a t u r e se 

ma in t ena i t en t re -f-10° et -f-15" c , ont cont inué 

à d o r m i r aussi r égu l i è r emen t que d ' au t r e s qui 

é ta ient renfe rmés dans u n e cave , à u n e t e m 

pé ra tu re p lus basse, et ne se sont j a m a i s r é 

veillés q u e pour satisfaire le besoin d 'u r ine r , 

et se r en d o rmi r ensui te j u s q u ' a u réveil définitif 

du mois d'avril . II a cons ta té que l 'animal , aussi 

longtemps que d u r e le sommei l d 'hiver , n e r en d 

jamais des déjections sol ides ; que l ' e s tomac ne 

fonct ionne plus ; e t q u e la respi ra t ion travaille 

seule , que lque lente qu 'e l le soit. E n effet, la 

m a r m o t t e respi re alors q u a t r e - v i n g t - d i x fois 

moins que q u a n d elle est éveillée et n ' a p lus que 

quinze inspira t ions par h e u r e . C o m m e consé

q u e n c e , les m o u v e m e n t s c i rcula to i res sont de 

mo ins en moins actifs et les pulsa t ions de l 'or

gane cent ra l d i m i n u e n t cons idérab lement . Mais, 

chose cur ieuse , l 'on a vu le cœur d ' une m a r 

mot t e décapi tée pendan t son sommei l d 'hiver 

con t inue r à ba t t r e pendan t t ro is heu re s , en don

nan t seize à dix-sept pulsat ions par m i n u t e , et la 

tê te d u m ê m e an ima l présen ta , u n e d e m i - h e u r e 

après la décapi ta t ion, des t races de sensibi l i té . 

La t e m p é r a t u r e in té r ieure de la m a r m o t t e 
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C o i b n i l , C i ó [ c e t F i l ' , i m p . 

Fig. 39. La Marmotte vulgaire (p. 78). 

pendant le sommei l est de 8° à 9" cen t ig rades , 
c 'est-à-dire celle de l 'air a m b i a n t du te r r i e r . Si 
l'on réchauffe un individu dans un é ta t d ' engour 
dissement, à 17°, la respi ra t ion devient plus m a 
nifeste ; à"20°, l ' an imal c o m m e n c e à ronf le r ; à 
22°, il é tend les m e m b r e s ; et à 25°, il se r é 
veille. 

D'après Sacc , « r ien, abso lument rien ne peu t 
tirer les m a r m o t t e s de leur s o m m e i l , q u ' u n 
changement b rusque et considérable de t e m p é 
ra tu re . Un froid vif les réveille beaucoup plus 
vite q u ' u n e t e m p é r a t u r e élevée ; mais , dans les 
deux cas , elles ne t a rden t pas à s ' engourd i r de 
nouveau. P o u r t i rer les m a r m o t t e s de l eu r lé
tharg ie , il n'y a donc pas de mei l leur moyen que 
de les exposer à u n froid très-vif; elles se réveil
lent de suite, c h e r c h e n t p r éc ip i t ammen t que lque 

H l l F . B M . 

rédui t o ù elles puissent s 'abr i ter , et m e u r e n t 
b ien tô t si on ne se hâ t e de les r appor t e r dans u n 
endroi t c h a u d . 

«Le réveil du p r i n t e m p s est v r a i m e n t ex t raor 
dinaire , pa rce qu'i l p e r m e t de voir la vie r e n a î 
tre l e n t e m e n t dans l ' an imal , et d 'en suivre les 
progrès t ou t aussi fac i lement q u e lorsqu 'on étu
die l 'œuf soumis à l ' i n c u b a t i o n ; le p rocédé n a 
ture l est abso lument le m ô m e , c 'est-à-dire q u e 
la vie ne rveuse appara î t d 'abord , puis l 'activité 
c i rcu la to i re , et enfin s e u l e m e n t la sensibil i té e t 
L'excitabilité m u s c u l a i r e . La m a r m o t t e se dé 
roule d 'abord en poussant de gros soupirs , mais 
elle est enco re froide au t o u c h e r ; bierdôt elle 
ouvre ses heaux gros yeux, aussi doux q u e l i m 
pides, puis le m o u v e m e n t gagne les pat tes de 
devant , et l ' animal c o m m e n c e à m a r c h e r , t i r an t 
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après lu i son train de de r r i è re , c o m m e le coli
m a ç o n sa coqui l le . 

« Le sommei l p r e n d le corps dans un sens o p 
posé à celui du réveil , c 'est-à-dire q u e , c o m m e n 
çan t p a r l e t rain de de r r i è re , il finit par la tôte. 

« P e n d a n t le sommei l h iverna l , chose extraor
d ina i re , le poids des m a r m o t t e s a u g m e n t e len
t e m e n t j u s q u ' a u m o m e n t où elles se révei l lent 
p o u r u r i n e r , et d iminue alors d 'une quan t i t é 
co r r e spondan te à celle d u l iqu ide expulsé . Cette 
a u g m e n t a t i o n d e p o i d s e s t d u e à u n e fixation d'oxy
gène qui se comb ine aux é léments du corps sous 
l ' influence d 'une respi ra t ion qu i , t o u t i m p e r 
cept ible qu 'e l le soit, existe b i en r ée l l emen t . 

« Toutes ces observat ions conduisen t à a d m e t 
t r e que le sommei l h ivernal des m a r m o t t e s n 'es t 
pas a u t r e chose q u ' u n profond e n g o u r d i s s e m e n t 
p rodu i t à la fois pa r la fatigue et par l 'obésité ; 
il est abso lumen t semblable à celui q u ' o n r emar 
q u e chez les serpents gorgés de n o u r r i t u r e , et 
chez les bes t iaux parvenus a u d e r n i e r deg ré de 
graisse, n 

Au c o m m e n c e m e n t de l 'é té , les m a r m o t t e s , 
quo ique maigres , se révei l lent encore bien en 
cha i r ; elles sor ten t de leurs t e r r ie r s et sont 
souvent obl igées, c o m m e n o u s l 'avons dit , de par
cour i r de longs trajets p o u r t rouver u n p e u 
d ' he rbe sèche su r les flancs des m o n t a g n e s , là où 
le vent a balayé les ne iges . Mais b ientô t pous
sent les j eunes p lan tes a lpines , fraîches, succu
lentes , et l ' an imal redevient gros et gras . 

C'est en sor tant de leur sommei l d 'h iver q u e 
les m a r m o t t e s s ' accouplen t . Cinq semaines plus 
t a rd , elles m e t t e n t bas de q u a t r e à six peti ts au 
p lus , su ivant l eur âge . Dès q u e les j e u n e s sont 
en état de suivre leurs pa ren t s , tou te la famille 
qu i t t e le qua r t i e r d 'hiver, descend dans les pâ
tu r ages fertiles placés le long des ru isseaux et s'y 
é tab l i t . 

L 'âge des m a r m o t t e s est facile à r econna î t r e à 
la cou leur de leurs dents incisives, q u i , b l anches 
la p r e m i è r e année , dev iennent j a u n e - c i t r o n la 
seconde et orange vif la t ro is ième ; plus t a rd , on 
n e p e u t plus appréc ie r leur âge que d 'après la 
cou leur du v e n t r e , qui est d 'un roux -o rangé 
d ' au t an t plus vif q u e l 'animal est p lus vieux. 

Les m a r m o t t e s vivent de neuf à dix ans . 

C h a s s e . — La chasse des m a r m o t t e s oflre 
de g randes difficultés. Le chasseur est-i l aperçu 
pa r un individu de la b a n d e , sa p résence est 
aussi tôt annoncée par u n coup de sifflet, et t o u t 
d i s p a r a î t ; va inemen t alors passerai t -on la j o u r 
née à les guet ter ; r ien ne se m o n t r e r a i t p lus . 11 
faut ê t re à l'affût avant le lever du soleil , si on 

veut en t i r e r u n e . Bien peu de m a r m o t t e s tom
ben t d 'ai l leurs sous le p l o m b du c h a s s e u r ; p r e s 
que toutes son t prises dans des pièges ou dans 
les t e r r ie r s , p e n d a n t l eur sommei l l é tha rg ique . 

Dans les t e m p s anc iens , on poursu iva i t avec 
a c h a r n e m e n t ce pauvre an imal ; du res te , il en 
est à peu près de m ê m e de nos j o u r s . On en dé
t r u i t p a r t o u t b e a u c o u p en les d é t e r r a n t . Ce p ro 
cédé fait d i spara î t re des familles en t i è res . Aussi , 
dans p lus i eu r s cantons de la Suisse, où les mar 
mot t e s cons t i tuent l ' un ique revenu c o m m u n a l , 
a-t-on soin de le régler ou de le d é f e n d r e : c'est 
ce q u ' o n fait dans le c a n t o n d 'Ur i , d 'après ce 
q u e n o u s a p p r e n d Sacc . Là , sous peine de 
400 francs d ' a m e n d e , la chasse est in te rd i te pen 
d a n t t ou t e la bel le saison. L'été venu , les paysans 
von t m a r q u e r so igneusemen t c h a q u e terr ier , en 
p l a n t a n t a u - d e s s u s de lui u n e longue pe rche , 
pu is ils a t t e n d e n t les p r e m i è r e s ne iges . Dès 
qu 'e l les ont envahi la c o n t r é e , u n e délégat ion com
m u n a l e va ouvr i r que lques -uns des te r r ie rs mar 
qués , p o u r es t imer l ' abondance de la r éco l t e ; car, 
suivant la fertilité de l ' année , c h a q u e famille se 
compose de t rois à q u a t r e , o u bien de dix à douze 
indiv idus . Le chiffre connu , on assigne à c h a 
que m é n a g e u n cer ta in n o m b r e de m a r m o t t e s , et 
la chasse c o m m e n c e . On ouvre les t e r r i e r s , dont 
on n 'enlève que les bêtes âgées , grasses et de 
sexe mascu l in ; on les j e t t e dans des sacs p o u r 
les appor t e r au vil lage, où on les a s s o m m e . L'on 
c o m p r e n d r a a i s émen t q u e , sans toutes ces sages 
m e s u r e s , les m a r m o t t e s d ispara î t ra ient c o m p l è 
t e m e n t en peu d ' années . P o u r ce qu i est de la 
chasse ord ina i re , la p r u d e n c e innée de ces ani
m a u x la r end moins des t ruc t ive . Sur l 'alpe du 
glacier de la vallée d e la Saass, dans le Valais, 
les m o n t a g n a r d s qui on t , c o m m e ceux d 'Uri , t ou t 
in térê t à m é n a g e r cet an ima l , à cause des res 
sources qu ' i l leur fourni t , sont assez avisés p o u r 
n e dresser de pièges q u ' a u x vieux individus ; 
aussi les m a r m o t t e s y sont-el les abondan te s , les 
j e u n e s é tan t toujours é p a r g n é s . 

E n é té , on ne peut dé t e r r e r la m a r m o t t e , l 'ani
m a l c reusan t alors b e a u c o u p plus r a p i d e m e n t 
que ne p e u t le faire l ' h o m m e . 

Lorsqu 'e l l e est serrée de t rop p rès , la m a r m o t t e 
se défend avec courage , elle fait usage de ses 
den ts et de ses griffes. Une bande est-elle t rop 
poursuiv ie , elle émig ré d 'une m o n t a g n e à l ' au t re . 

C a p t i v i t é . — Prises vieilles, les m a r m o t t e s 
sont indomptab les , tandis que j eunes elles s 'ap
privoisent a i s émen t , et dev iennent aussi douces , 
aussi caressantes q u e des ch iens . Cependan t on 
a d ' au tan t plus de pe ine à les nour r i r qu 'e l les 
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sont plus j eunes . P a r exemple , des m a r m o t t e s 

qui te t tent encore s 'élèvent plus difficilement 

que celles qui ont acquis la moi t ié de leur crois

sance.-

N ous e m p r u n t e r o n s encore à Sacc (1) que lques 

détails intéressants su r la vie des m a r m o t t e s en 

captivité. « Ces a n i m a u x , dit- i l , sont faciles à 
nourr i r ; ils mangen t , de préférence à tou t , le 

pain, les fruits et les rac ines , ma i s se con ten ten t 

aussi de trèfle, de luzerne , de feuilles de chou , 

et ne mangen t les feuilles dures et sèches des g r a 

minées que lorsqu' i ls sont pressés par la faim. 

Ils refusent la v iande crue et cu i t e , ainsi que 

les œufs, mais boivent av idement le lait , qu' i ls 

aiment beaucoup mieux que l 'eau. 

« Peu d ' an imaux c ra ignen t au t an t l ' humid i t é , 

dont il faut les ga ran t i r avec le plus g rand soin, 

car elle les tue p r o m p t e m e n t . Dès que la pluie 

s 'annonce, les marmo t t e s rempl i s sen t leur cage 

de foin, de chiffons et de toutes les choses molles 

qu'elles r encon t ren t , p o u r en cons t ru i r e un lit 

bien douil let , sur lequel elles res ten t é tendues 

aussi longtemps que la faim ne les en chasse 

pas ; c'est à cet te cause qu ' i l faut a t t r ibuer la 

rareté des marmot tes du ran t les années p luvieu

ses, qui les font pér i r pa r mil l iers . 

« Quoiqu'elles mul t ip l i en t a i sément en do

mesticité, nous ne les avons pas vues se r e p r o 

duire sous nos yeux. 

« Malgré leur intel l igence assez peu dévelop

pée, les marmot tes reconnaissent faci lement l eu r 

maître et obéissent à sa voix ; celles q u e nous 

possédions vaguaien t dans un grand j a rd in et 

accouraient au p r emie r appe l , se je ta ien t dans 

nos bras , g r impaien t sur nos épaules p o u r lé

cher nos joues avec leur l angue sa t inée , ou lis

ser nos cheveux avec leurs longues incisives et 

la paume moel leuse de leurs pat tes de devant . » 

L'on sait aussi que la m a r m o t t e s 'hab i tue faci

lement à p rendre les postures les plus c o m i q u e s , 

à marcher debout su r les pat tes de der r iè re , à 

danser au tour d 'un bâ ton . Elle se ser t de ses 

mains avec une adresse ex t r ao rd ina i r e ; elle peut , 

par exemple, embrasser le doigt qu 'on lui tend, 

et s'y suspendre , saisir le br in de pail le le plus 

délié, faire le poing et lu t t e r debou t , corps à 

corps, avec ses semblables , ainsi qu 'on le voit 

faire aux ours . 11 n 'est donc pas é tonnan t qu 'avec 

toutes ces qual i tés , un animal aussi inoffensif 

ait de nombreux amis . 

Quand elle est con ten te , la m a r m o t t e fait en

tendre un bru i t in té r ieur ana logue à celui d 'un 

(I) Sacc, Notice sur la Marmotte rfe« A'pcs, dans la [{evue 
el Muyasin de zoologie. Paris, 1868, t. X, 2" série. 

cha t qu i file ; l o r squ 'on l'irriLe, qu 'on l'effraye 

ou qu 'e l le j o u e , elle pousse u n sifflement a igu 

d 'une violence ex t r ao rd ina i r e , et que tous les 

voyageurs qu i ont franchi le passage de la Furca , 

dans le Valais , conna i s sen t pa r fa i t ement b ien . 

La m a r m o t t e vit en bonne h a r m o n i e avec les 

au t res a n i m a u x ; celle de no t re j a rd in zoologi

q u e en est u n e preuve . El le p e r m e t à divers pacas 

et agoutis d 'hab i te r le t e r r ie r qu 'e l l e a cons t ru i t ; 

si elle sait r epousser les indiscre ts , j a m a i s elle 

n ' a t t a q u e . 

On ne peu t laisser u n e m a r m o t t e captive cou

r i r dans u n e maison , par la ra i son qu 'e l le ronge 

t o u t ce qu 'e l le t rouve ; il faut avoir soin de dou-

hler sa cage avec des feuilles de tôle, p o u r 

qu 'e l le ne s'en échappe pas . On a de la pe ine à 

la r e t en i r dans les cours et les j a rd in s , car elle 

se c reuse sous les m u r s de c lô ture u n c h e m i n qui 

lui donne sa l iber té . . 

Les m a r m o t t e s capt ives ne vivent pas tou jours 

en t re elles dans d 'excel lents r appor t s . 11 n 'es t pas 

ra re de les voir s ' a t taquer , et la plus forte t u e r 

la plus faible. Dans u n e c h a m b r e c h a u d e , elles 

sont aussi actives l 'hiver q u e l ' é t é ; dans une 

pièce froide, elles r a m a s s e n t tou t ce qu'el les 

peuven t t rouver , se bât issent un nid e t s ' endor

m e n t , mais d ' u n sommei l i n t e r r o m p u . 

On peu t enfermer u n e m a r m o t t e endo rmie 

dans u n e caisse bien rempl ie de foin et l 'en

voyer au loin. Mon père en reçu t une ainsi e m 

bal lée, qui lui é ta i t expédiée pa r le professeur 

Sch inz . Elle suppor ta pa r fa i t emen t le voyage de 

Suisse en Thu r inge , et arr iva p ro fondémen t en 

do rmie . Il est bon de dire q u e l 'envoi se fit pa r 

les voies ord ina i res , et bien avant que les c h e 

mins de fer eussent r e n d u les c o m m u n i c a t i o n s 

r ap ides . 

Une m a r m o t t e captive, m ê m e avec les m e i l 

leurs soins, n e p e u t vivre p lus de cinq ou six ans . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La m a r m o t t e , si in té

ressante pa r ses m œ u r s , est encore i nd i spen 

sable aux popula t ions confinées dans les régions 

les plus élevées des Alpes , « Elle est le lapin des 

mon tagnes froides et élevées, c o m m e dit Sacc , 

mais elle a sur ce lu i -c i l ' immense avantage de 

ne r ien coûter d u r a n t l 'hiver, et d ' a ccu mu l e r 

dans son épip loon des masses é n o r m e s de graisse 

excel lente , qui en font un t résor i r r emplaçab le 

pour les hab i t an t s de ces cont rées désolées. » 

Cette graisse, en effet, est fondue p o u r tenir l ieu 

de b e u r r e . 

Sa chair est m a n g é e fraîche ou fumée : fraî

che , elle est b lanche et dél icate c o m m e celle du 

lapin , sans avoir un goût b ien p r o n o n c é ; aussi 
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est-elle fort es t imée des tour is tes . Salée et fu

m é e , elle est le régal des j ou r s de fête. P o u r lui 

faire subir cet te p répara t ion , on échaude la 

m a r m o t t e , pu is on la racle c o m m e on le fait d 'un 

porc ; ensui te on la sale et on la fume pendan t 

que lques j o u r s . Cet apprê t en fait un mets excel

lent , fort apprécié des gourme t s , et pour lequel 

les moines du monas tè re de Sain t -Gal l avaient 

déjà , en l 'an 1000, cet te bénéd ic t ion spéciale : 

« Que la bénéd ic t ion te r e n d e gras ! a A cet te 

époque , la m a r m o t t e étai t dés ignée dans les 

couvents sous le n o m de Cassus alpinus. 

L a p e a u de la marmot t e , so igncusemcn t séchée , 
se r t à confect ionner des pelleteries grossières, 
ma i s durables . 

Enfin, dans l 'espri t du vulgai re , la m a r m o t t e 
passe p o u r avoir des vertus thé rapeu t iques . Sa 
cha i r est r épu tée un excellent fortifiant p o u r les 
femmes en couches ; sa graisse rendra i t l ' accou
c h e m e n t plus facile, guér i ra i t les col iques , la 
toux , les affections de po i t r ine ; et sa peau, lors
qu 'e l le est fraîche, ca lmera i t les a t t aques de 
gou t te . Il est inut i le de faire r e m a r q u e r que ce 
sont là de simples pré jugés . 

LES GEOMYDE! 

Die Erdgràber 

C a r a c t è r e s . — Cette pet i te famille renferme 
des an imaux fouisseurs, qui ont beaucoup de r a p 
por t s avec la t aupe par leurs formes e t par leurs 
h a b i t u d e s . Us on t le corps cy l ind r ique ; les 
oreilles peu v is ib les ; les yeux c a c h é s ; les pattes 
fortes, l a rges , pourvues chacune de cinq do ig t s ; 
des ongles puissants , su r tou t aux doigls de de
vant ; la four ru re mol le et cour te ; le m u s e a u 
car t i lagineux ; des incisives fortes e t t rès-sai l 
lantes ; la p lan te des pieds n u e . 

L e u r s t ruc tu re in te rne offre diverses part i
cu la r i tés , mais moins carac tér i s t iques que celles 
q u e présente l eur conformat ion ex té r ieure . 

Une espèce est c o m p l è t e m e n t aveugle, c o m m e 
l 'est aussi une espèce de t a u p e . 

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

les plaines sèches et sablonneuses de l 'ancien et 

du nouveau m o n d e , l 'Austral ie exceptée . 
M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les géomy-

dés ne sont po in t sociables ; ils vivent solitaires 
d a n s leur t e r r i e r , fuient la lumière , ne qui t t en t 
q u e r a r e m e n t leurs demeures souter ra ines , p o u r 
venir à la surface d u sol, et c reusen t avec une 
rapidi té incroyable de longs couloirs auxquels 
ils t ravail lent t ou t le j o u r et s u r t o u t tou te la 
n u i t . 

L o u r d s , maladro i t s à la surface d u sol, ils se 
meuven t dans leurs galeries souterra ines avec la 
p lus grande rap id i té . 

Us se nour r i s sen t de plantes , de racines , d e 
tubercules , de bulbes qu ' i l s t rouven t dans la 
te r re . Quelques-uns , pa r except ion , mangen t 
aussi de l ' he rbe , de l 'écorce, des gra ines , des 
noix . 

Ceux qui hab i ten t les régions froides, a m a s 
sant des provisions, mais n 'ont pas de sommei l 

5 — GEORYCHI. 

o u Wurfmàuse. 

h ive rna l , e t c o n t i n u e n t tou te l 'année à dévaster 
les champs , les ja rd ins , les prair ies . Heureuse 
m e n t leur mul t ip l ica t ion est bo rnée , car ils 
n ' on t q u ' u n ou deux petits pa r por tée . Beaucoup 
const ru isent u n n id . 

Les géomydés ont tous les défauts de la t a u p e , 
sans avoir a u c u n e de ses qual i tés : ce sont des 
an imaux laids et nuisibles. 

L E S G É O M Y S — GEOMYS. 

Die Tuschenialten. 

C a r a c t è r e s . — Ce p r emie r genre , qu i c o m 
pose à lui seul u n e famille p o u r quelques au
teurs , renferme des an imaux qui ressemblent à 
la fois aux écureui ls et aux spalax. Us ont des 
abajoues t r è s - a m p l e s ; le museau c o m p r i m é ; les 
yeux médiocres ; les oreilles t rès -cour tes et a r 
rondies ; c inq doigts à c h a q u e p a t t e , a rmés 
d 'ongles , longs et forts aux pat tes de devant , 
cour t s à ceux de derr ière ; u n e q u e u e médiocre , 
poilue à la rac ine , n u e à l 'extrémité . 

L E G É O M Y S A P O C H E S o u C E N D R É — GEOMYS 

BVHSARIUS S E U CINEHEUS. 

Die Icanadische Taschenratle, The Canada pouched Rat. 

C a r a c t è r e s . — Le géomys cendré (fig. 40), le 
rat à abajoues du Canada, ou go/fer, c o m m e on le 
n o m m e dans sa pat r ie , est un peu plus petit que 
le h a m s t e r ; il a 30 cent, de long, y compris les 
8 cent , qui appar t iennent à la q u e u e , et 8 cent , 
de h a u t ; il a donc une taille in te rmédia i re ent re 
celle du hamste r et celle de la taupe. Sa four
r u r e est t rès-épaisse , molle , fine ; sur le dos, les 
poils sont gr is-bleu à la racine, r oux b la pointe ; 
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Fig. 40. Le Géomys à poches ou cendre'. 

ils sont gr is- jaune à la face infér ieure du corps ; 

la queue est b lanche , et les pat tes sont couvertes 

de poils rares et b lancs . 

Pendant long temps , on a par lé des abajoues 

comme de la par t ie la plus r e m a r q u a b l e des géo

mys. Les premiers natural is tes qui décr iv i ren t ces 

animaux se les é ta ient p rocurés par des Ind iens , 

et ceux-si s 'é ta ient amusés à rempl i r les aba

joues de terre , à les dilater de telle sorte qu'el les 

traînaient sur le sol. De là, les divers noms de 

rat à poches, à bourse, à abajoues, ayant tous la 

même signification, qui ont été donnés à cet ani

mal ; les empai l leurs s ' éver tuèren t à r ep rodu i r e 

la forme provoquée par la m a n œ u v r e des I n 

diens, et les dess ina teurs , de leur cô té , ne furent 

que de trop fidèles copistes . Aussi , encore au 

jou rd 'hu i , la p l u p a r t des dessins qu ' on a de ce t 

animal sont de véri tables mons t ruos i tés . Mais 

Lichtenstein réduis i t les abajoues à de simples 

dilatations, et m o n t r a qu'elles ne différaient pas 

de celles de bien d ' au t res a n i m a u x . Les incisives 

fortes e t saillantes du géomys, n o u s frappent 

main tenan t bien plus que la présence des aba

joues.' 

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

cendré a une aire de dispersion assez é tendue ; on 

le rencont re dans la rég ion compr ise en t re le 

34 e et le 51° degré de la t i tude nord , bornée par les 

Montagnes Rocheuses à l 'ouest , et par le Missis-

sipi à l'est. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet an imal 

mène une exis tence de taupe ; en d 'au t res ter

mes, il vit sous ter re , dans une obscuri té p ro 

fonde, se creuse des couloirs n o m b r e u x , r a m i 

fiés, et rejette au dehors des amiii de Icrre. Sou

vent , le sol p r e n d l 'aspect d 'une t e r r e l a b o u r é e ; 

d 'au t res fois, n o t a m m e n t en hiver , c 'est à peine 

si l 'on r e m a r q u e ses t r avaux . Ce n 'es t q u e pen 

dan t la saison c h a u d e qu'i l se m o n t r e de temps à 

au t r e à la surface d u sol. Il paraî t d o r m i r pen

dan t tou te la durée des froids. 

Quoique l 'espèce soit connue depu i s la fin du 

siècle dern ie r , ce n 'est bien que dans ces de rn ie r s 

t emps q u e ses m œ u r s ont été par fa i t ement o b 

servées pa r d 'habi les na tura l i s tes , n Dans u n ja r 

d in , raconten t Audubon et B a c h m a n n , où nous 

avions r e m a r q u é p lus ieurs amas de te r re t ou t 

frais, n o u s d é t e r r â m e s un goffer et découvr îmes 

ainsi p lus ieurs de ses condui ts souter ra ins . Un des 

couloirs p r inc ipaux étai t à u n e p ro fondeur d 'en

viron un pied sous te r re (30cen t . ) saufsur lespo in t s 

où il passai t au dessous d 'une a l l é e ; là, il é tai t 

p lus profond. Nous le suivîmes : il traversait dans 

un p a r t e r r e deux allées et péné t r a i t dans u n se

cond pa r t e r r e .Un grand n o m b r e d é p l a n t e s , et des 

mei l leures , avaient pér i , l 'animal en a y a n t coupé 

e t r o n g é les racines a r a s d u s o l . Le couloir a b o u 

tissait sous un buisson de roses . De là par ta i t 

un second couloir , qu i conduisa i t j u squ ' aux r a 

cines d 'un gros hê t re ; le goffer en avait rongé l 'é-

corce. E n p o u r s u i v a n t n o s r e c h e r c h e s , nous t r o u 

vâmes qu ' i l existai t p lus ieurs cavités, que lques -

unes placées hor s du j a rd in , dans les c h a m p s , et 

dans une forêt voisine ; nous dûmes a b a n d o n n e r 

no t re chasse . Les tas de ter re rejetôs par l 'animal 

sont hau t s de 12 à 15 pouces (30 à A0 cent . - ) ; ils 

sont placés t r è s - i r r égu l i è r emen t , tantôt tout rap

p r o c h é s , t an tô t t rôs-éloignés. D 'o rd ina i re , ils 

sont ouver ts à leur par t ie supé r i eu re et r e c o u 

verts de gazon et de diverses planLcs. » 
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A u d u b o n et Gesner , qui a observé le géomys de 
la Géorgie, d o n n e n t de cet te espèce u n e his toire 
collective, dont voici le r é s u m é . 

Les géomys établ issent l e u r d e m e u r e à u n e 
profondeur de 30 cent . Les a m a s de t e r r e qu' i ls 
re je t t en t sont souvent disposés en zigzags, éloi
gnés d 'environ 1 m è t r e l 'un de l ' au t r e . Les a n 
c iens couloi rs on t des parois tassées, q u e n 'on t 
pas les couloi rs nouveaux . Ils se ramif ient de d i s 
t ance en d is lance . Le donjon , ou c h a m b r e p r i n 
cipale , es t placé en t r e des rac ines d ' a rb res , à en 
viron 1 m è t r e et d e m i de la surface du sol ; les 
coulo i rs y descenden t , en formant géné ra l emen t 
u n e spirale . Ce donjon est g r and , tapissé d 'he rbes 
t endres , et r e ssemble à un n id d ' écu reu i l : c 'est 
là que l ' an imal do r t et se repose . 

E n mar s ou avril , la femelle m e t bas de c inq à 
sept pet i ts , dans un nid ana logue au donjon , mais 
tapissé avec des poils don t elle se dépoui l l e . 
C o m m e dans u n te r r ie r de t a u p e , le donjon est 
e n t o u r é de galeries c i rcu la i res , d 'où p a r t e n t les 
couloi rs long i tud inaux . Gesner a vu u n b o y a u se 
r e n d r e du donjon à u n e g rande c h a m b r e à provi
s ions , r empl ie de r a c i n e s , de p o m m e s de t e r r e , 
de noix, de g ra ines . 

Le m a t i n , de q u a t r e à dix h e u r e s , le goffer t ra
vaille avec a rdeu r à é tendre son hab i t a t i on , sans 
d o u t e p o u r c h e r c h e r de la n o u r r i t u r e . Si l 'en
droi t est r i che , il se c reuse u n coulo i r de 3 à 5 
m è t r e s de long, avec deux ou c inq a m a s de 
t e r r e ; dans le cas con t ra i r e , il p a r c o u r t p lus de 
c h e m i n et t ravai l le plus l o n g t e m p s . Par fo is , il 
i n t e r r o m p t ses t r avaux p e n d a n t des semaines 
e n t i è r e s ; il pa ra î t se n o u r r i r p e n d a n t ce t e m p s 
des provis ions qu ' i l a amassées . 11 re je t te la t e r r e 
hor s de son te r r ie r c o m m e le fait la t a u p e . Il se 
m o n t r e l e m o i n s qu ' i l peu t au deho r s , et lorsqu ' i l 
y vient , ce n ' e s t q u e pour u n t emps t r è s - cou r t , 
et p o u r d i spara î t re au plus tôt dans la p ro fondeur 
de la t e r r e . Lor squ ' i l sort , c 'est s i m p l e m e n t , au 
d i re d ' A u d u b o n , pour recuei l l i r l ' he rbe néces 
saire h la confect ion de son nid , et quelquefois 
p o u r se chauffer au soleil . 

Son odo ra t t rès-f in, son ouïe t r è s - sub t i l e le 
m e t t e n t à l ' abr i des surpr i ses ; à la m o i n d r e a p 
pa rence de d a n g e r , il gagne le fond de ses gale
r ies et , au besoin, c reuse r a p i d e m e n t u n condu i t 
de fuite. 

Sur la t e r r e , le géomys t ro t t ine l o u r d e m e n t ; il 
n e l'ait pas de bonds ; il renverse en bas , en m a r 
chan t , les ongles de ses pa t tes de devant , et 
laisse t ra îner la q u e u e . Il cour t p r e s q u e aussi 
vi te à reculons qu ' en avant , mais sa vi tesse ne 
dépasse pas celle de la m a r c h e d 'un h o m m e . 

Sous t e r r e , pa r con t re , il se m e u t avec la rapidi té 
de la t a u p e . Il est t r è s -ma ladro i t lorsqu 'on le 
couche su r le dos , et il lui faut bien u n e m i n u t e 
avant d 'ar r iver à se r e m e t t r e sur ses pa t tes . Pour 
m a n g e r , il s 'assied souvent sur ses m e m b r e s de 
de r r i è re , et por te la n o u r r i t u r e à sa bouche avec 
ses pieds de devant . 

Lorsqu ' i l pa î t , il b o u r r e d 'a l iments ses abajoues 
avec sa l a n g u e , et les vide en les pressant ent re 
ses pa t tes de devant . Ces abajoues , c o m m e chez 
d ' au t res rongeur s , sont d ' au t an t plus saillantes 
en dehor s , qu 'e l les sont plus r e m p l i e s ; elles 
dev iennen t ovoïdes, al longées, mais j ama i s ne 
p e n d e n t c o m m e des sacs des deux côtés du m u 
seau et n e g ê n e n t les m o u v e m e n t s de l ' an imal . Le 
géomys y fait parfois péné t r e r d i r ec t emen t l e s ali
men t s par u n e o u v e r t u r e ver t icale , qui s 'obli tère 
p lus t a rd . C'est une e r reur de croire qu ' i l me t t e 
dans ces abajoues la t e r r e qu' i l déblaye p o u r la 
t r anspor t e r hors de son te r r i e r . La fantaisie de 
l ' Indien q u i , p o u r la p r e m i è r e fois, appor t a un 
goffer à un na tu ra l i s t e , a d o n n é cour s à cette 
c royance e r r o n é e . 

Le géomys à poches est suscept ible de causer 
des dégâts t r è s -cons idé rab les . E n r o n g e a n t les 
rac ines , il p e u t , en que lques j ou r s , dé t ru i r e des 
cen ta ines d ' a rbres p réc ieux ; il ravage des c h a m p s 
ent iers de p lan tes tubercu leuses ; aussi l ' h o m m e 
devient - i l son e n n e m i le plus d a n g e r e u x . On lui 
dresse des pièges de toute espèce . Mais lorsqu ' i l 
s'y t rouve p r i s , il fait des efforts inouïs p o u r r e 
conquér i r sa l iber té , et il y arr ive souvent , en 
laissant u n e pa t t e dans le p iège . Il se défend à 
coups de den t s et fait de profondes m o r s u r e s . 

C a p t i v i t é . •— A u d u b o n a gardé p lus ieurs fois 
des géomys en captivi té , p e n d a n t des semaines . 
Il les nourr i ssa i t fac i lement avec des tube rcu les . 
Ils é ta ient t rès-voraces , mais ne buva ien t ni eau ni 
lai t . Ils che rcha i en t con t inue l l emen t à s 'échap
per , à rongur les parois eL la por te de leur cage ; 
r amassa i en t des chiffons de tou te n a t u r e p o u r 
s'en faire un n id , et rongea ien t le cuir . Un de ces 
a n i m a u x s 'égara un j o u r dans u n e bo t t e d 'Audu 
bon ; au lieu de sort i r pa r où il étai t en t r é , il 
rongea le bout de la bo t t e et s 'échappa par la 
b rèche qu ' i l avait faite. Cette hab i tude invincible 
de tou t r onge r , et le b ru i t qui en résu l t e , ren
dent cet animal t rès-désagréable . 

L E S M T I I Y E R G U E S — BATHYERGUS. 

Die Slrand/nolle, The Sand Mules. 

C a r a c t è r e » . — La famille des géomydés est r e 

présentée en Afr iquepar l e sba thye rgues , q u e l 'on 
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Fig. 41 . Le Balhyrrgne maritime 

a aussi n o m m é s éryctères. Ce sont des a n i m a u x à 

corps lourd , bas sur j a m b e s ; à tê te large, ob tuse ; 

à oreilles dépourvues de pavi l lon; à yeux extrê

m e m e n t pet i t s . L e u r q u e u e est rédu i te à u n 

court moignon , po r t an t u n e touffe de poils ; 

et leurs incisives sont t r è s - longues , t rès -sa i l 

lantes, faiblement recourbées ; les supér ieures 

sont creusées d 'un sillon profond en avant . 

L'espèce la mieux c o n n u e est : 

L E B A T H Y E R G U E M A R I T I M E — BATI1YERGVS 

MARITIMVS. 

Der Strandmoll, The Coast Rat ou Sand Mole. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce [fig. 41) queBuffon 

n o m m a i t grande taupe du Cap, q u e , depu i s , on a 

aussiappelce rat-taupe des dunes, a un pelage épais , 

mou, fin, d 'un blanc roux aux par t ies supér i eu 

res du co rps ; b l anchâ t r e ou gr isâ t re aux par t ies 

inférieures. Sa tê te est e n t o u r é e de soies lon

gues et ro ides . Elle a le po r t de la t a u p e d 'Eu

rope. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l se 

trouve dans u n e par t ie r e l a t ivemen t peu é tendue 

de l 'Afrique d u Sud ; on le r e n c o n t r e s u r t o u t au 

cap de Bonne-Espé rance . 

I l œ o n , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il SS t ient 

dans les plages sab lonneuses , et évite avec soin 

les terra ins solides, r iches en végé taux . On le 

voit assez f r é q u e m m e n t dans les d u n e s , aux bords 

de la mer . 

Le ba thyergue mar i t ime ou de r ivage, le kamv-
howbo, c o m m e les Hot tentots l ' appel lent , vit 

sou te r r a inemen t c o m m e les géomys, et c reuse à 

une g rande profondeur dans le sable des dunes 

des couloirs longs, ramifiés, r a y o n n a n t a u t o u r 

de divers points c e n t r a u x , reliés p lus ieurs fois 

les uns aux au t res , et que t rahissent à l ' ex té

r ieur de peti ts mont icu les al ignés. Ces couloirs 

sont p lus larges que ceux de la t aupe , l ' an imal 

é tant plus grand qu ' e l l e . Le b a t h y e r g u e de r i 

vage para î t p r e n d r e toutes les p récau t ions p o u r 

fermer à l 'air l 'entrée de sa d e m e u r e . La lumiè re 

lui est d 'a i l leurs t r è s - d é s a g r é a b l e ; aussi n e 

vient-il qu ' acc iden t e l l emen t à la surface d u 

sol, et, lorsqu ' i l s'y m o n t r e , c'est à pe ine s'il 

peu t s 'enfuir. 11 c h e r c h e , mais b ien ma lad ro i 

t e m e n t , à r a m p e r et s'efforce de gagner de n o u 

veau les profondeurs du sol. Le sais i t -on, il 

r e m u e v igou reusemen t son avan t - t ra in et m o r d 

tou t a u t o u r de lu i . C'est là t o u t ce q u e l 'on sait de 

ses h a b i t u d e s . Son m o d e de rep roduc t ion n 'es t 

pas connu . 

C h a s s e . — Les colons cul t ivateurs dé tes tent 

au p lus h a u t point cet te espèce ; elle mine le sol 

au point de r end re la m a r c h e d u cheval ou de 

l ' h o m m e incer ta ine et m ê m e dange reuse pa r les 

chu tes qui peuven t en résu l te r . C'est une des 

raisons p o u r lesquelles on lui fait la chasse . 

Les paysans, qui savent que l 'animal travail le à 

ses galeries le ma t in à six h e u r e s et le soir vers 

minu i t , choisissent ces momen t s p o u r lui dresser 

un piège. Ils enlèvent un des tas de ter re qu'i l 

a faits, m e t t e n t à découver t la galer ie qui y cor 

respond, y p lacen t une caro t te ou u n e a u t r e 

racine et l ' a t t achen t à u n e ficelle c o m m u n i 

q u a n t avec la dé ten te d 'un fusil d o n t le ca

non est dir igé vers le t rou fait à la galerie . Dès 

q u e le ba thye rgue touche l 'appât , le coup par t 

et le lue . On le lue aussi en le faisant sort ir de 

son te r r ie r en l ' inondant . 
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Fig. 42. Le Spalax zemmi, 

L E S S P A L A X — SPALAX. 

Die Blindmolle. 

C a r a c t è r e s . — Les spalax, que l'on n o m m e 

aussi rats-taupes, sont les plus singuliers des an i 
m a u x fouisseurs, et leur organisat ion est parfai
t emen t appropr iée à leur vie sou te r ra ine . Us on t 
u n corps t r apu ; u n e tôle plus grosse que le 
t r o n c ; u n cou cour t et c o m m e i m m o b i l e ; des 
oreilles externes nul les ; des yeux rud imen ta i r e s , 
si tués sous la peau , qui ne s 'ouvre point d e 
vant eux p o u r former des paupières , pa r consé
q u e n t tout à fait impropres à la vis ion; des pieds 
épais , larges , a i m é s d 'ongles v i g o u r e u x ; une 
queue rédui te à un tube rcu le saillant ; des aba
joues nulles. Leurs dents et sur tout leurs molaires 
sonl à peu près de môme forme et de môme n o m 
bre q u e chez les ra ts . 

Ce genre est fondé sur u n e espèce eu ro 
p é e n n e , la plus laide peut -ê t re de toutes les 
espèces de fouisseurs. 

L E S P A L A X Z E M M I — SPALAX TYPIILVS. 

Der gemeine BlmdmoU, The Spelez o u Common Mole 
Bat. 

C a r a c t è r e s . — Le spalax zemmi (fig. 42) 

ressemble beaucoup à la taupe par son por t , 

c o m m e par ses m œ u r s , mais il est encore plus 

laid qu 'e l le . Il a le crâne et su r tou t le front 
ap la t i s ; le museau ob tus , a r rondi ; le nez largo, 
épais, ca r t i l ag ineux; les nar ines rondes et écar
t é e s ; sur les côtés de la tûte un repli cu tané , 
sai l lant , a l lant du museau ju squ ' aux l e m p e s ; les 
incisives fortes et saillantes, larges, t r anchan te s , 
en b iseau; les doigts des pat tes de devant t rès-
écar tés en avant et réunis à la base par une cour te 
m e m b r a n e pa lmai re . Le poil est épais , mou , 
couché , u n peu plus long sur le dos que sous le 
vent re . Le repli cutané de la tôle est couver t de 
soies roides , incl inées , convergentes . Les m o u s 
taches sont cour tes et fines. Les doigts sont n u s , 
et la plante des pieds est en tourée de poils longs, 
roides, incl inés en ar r iè re . La couleur de l ' an i 
mal est, en dessus, d 'un b r u n jaunâ t re , à reflets 
gris de cendre ; la tête est plus pâle et la n u q u e 
est b r u n e ; le tou r de la b o u c h e , le m e n t o n , les 
pat tes sont d 'un blano sale, le ven t re est gr is-
c e n d r é sa le , avec des bandes longi tudinales 
b lanches et des taches b lanches en t re les pattps 
de de r r i è re . Sa taille est de 20 à 22 cent , et il 
pèse environ 300 g r a m m e s . 

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

z e m m i se t rouve dans u n e pet i te par t ie du sud-
est de l 'Europe et de l'Asie occ identa le ; on le 
rencont re dans la Russie mér id ionale , dans les 
bassins du Don et du Volga, dans la Moldavie, 
dans une partie de la Hongrie et de la Galicie, en 
Grèce et eu T u r q u i e . En Asie, le Caucase l imite 
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son aire de dispers ion. Il est su r tou t c o m m u n 

dans l 'Ukraine et dans l 'Asie Mineure . 

M œ u r s , h a t M t u d e s e t r é g i m e . — Sa m a n i è r e 

de vivre ne diffère pas de celle des au t re s es

pèces de la famille. Il hab i t e ind i f fé remment les 

plaines stériles et fert i les. Il hab i te des t e r r i e r s 

assez profonds, d 'où r a y o n n e n t des couloirs qu i 

s 'ouvrent à la surface du sol. Il rejet te aussi des 

amas de t e r r e , t rès-près les uns des au t r e s . Ses 

incisives fortes et solides lui servent à ronger et 

à couper les r ac ines , et la te r re qui est en t re ces 

racines. 11 rejet te avec sa tète la t e r re qu ' i l a 

dé tachée , et la pousse en ar r iè re avec ses pa t tes . 

Il vit solitaire c o m m e la t aupe , mais son ter

r ier est moins éloigné de ceux de ses semblables . 

Au m o m e n t du ru t , il se m o n t r e souvent à la 

surface d u sol, et se chauffe au soleil, en c o m p a 

gnie de sa femelle. Au p r e m i e r d a n g e r qu i le 

menace , il cour t à son ter r ie r , ou se creuse r a 

p idement un passage ; en un ins tant , il a d i s 

paru . C'est su r tou t la n u i t ou de bon mat in qu'i l 

sort de ses galeries . 

A la surface d u sol, les m o u v e m e n t s de cet 

animal sont e x t r ê m e m e n t ma lad ro i t s ; sous t e r re , 

il avance par secousses, et va aussi faci lement en 

avant q u ' e n a r r i è re . E n tous cas, il n e le cède 

pas à la t aupe en vitesse. 

Ses sens sont peu développés ; de tous l 'ouïe pa

raît ê tre le p lus parfait . Il est t rès-sensible au b ru i t . 

En l iber té , il se t ient assis à l ' ent rée d 'un de ses 

couloirs , la tê te droi te , écou tan t a t t en t ivement de 

tous côtés. Au m o i n d r e b ru i t , il relève plus en

core la tê te , p rend une pos tu re m e n a ç a n t e ou 

s 'enfouit dans le sol. Il est m é c h a n t et se défend 

v igoureusemen t à coups de dents q u a n d on l'at

t a q u e . Lorsqu ' i l est en colère , il mord de tous c ô 

tés , souffle et g r ince des d e n t s ; j a m a i s on n ' e n 

tend sa voix. 

Le spalax m a n g e des rac ines et des t u b e r c u l e s ; 

en cas de besoin, il r o n g e les écorces des a rbres 

et des buissons . A l ' en t rée de l 'h iver , il s 'enfonce 

plus p rofondément sous t e r r e , mais ne paraî t pas 

s ' endormir d ' un sommei l h ive rna l ; toujours est-il 

qu ' i l con t inue à c reuse r t a n t que le sol n 'est pas 

for tement gelé. O n n ' a p a s encore t rouvé de provi 

sions dans son t e r r i e r ; on y a vu seu lement des 

n ids , formés de radicel les . C'est dans l 'un d 'eux , 

qu ' en été, la femelle m e t bas deux ou qua t re 

pe t i t s . 

U s a g e * e t p r o d u i t s . — Cet an imal n 'est que 

peu nuis ible , quo i qu 'on en ait dit ; mais il n ' e s t 

n u l l e m e n t u t i le . Les Russes cependan t sont con

vaincus qu ' i l possède des ver tus mervei l leuses . 

Ils croient que celui qu i a le courage de p lacer 

u n spalax sur la ma in n u e , de s 'en laisser m o r d r e 

et de le t u e r ensui te l en t emen t en l 'étouffant, 

a cqu ie r t la propr ié té de guér i r les écrouel les par 

la s imple imposi t ion des m a i n s . De là, le n o m 

vulgaire de cet an ima l , qui signifie médecin des 
écrouelles. Les Russes le n o m m e n t encore slapetz, 
l ' aveugle ; les Galiciens ziemni-bisak ; les Hongro i s , 

fœldi-kœlœk. 

B l i F . I I M . ii — m 
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LES MYOX1DES — MYOXI. 

Die Bilche, die Schlafmütze. 

Nous voici avec des rongeur s qu i exci teront 
davantage not re in térê t . 

Les myoxidés ou loirs sont des a n i m a u x de 
peti te tail le, gracieux, é légants , c o m m e les écu 
reui ls , et présentent dans leurs m œ u r s diverses 
par t icular i tés cur ieuses . On les r ange ra i t p a r m i 
les écureui ls , n 'é ta ient ce r ta ines différences sen
sibles de s t ruc tu re . 

C a r a c t è r e s . — Ils o n t le corps assez mince , 
la tête plus semblable à celle de la sour is q u ' à celle 
de l 'écureui l , le m u s e a u p o i n t u , les oreil les t r è s -
grandes , la queue épaisse, touffue, avec deux 
rangées de poils longs sur les c ô t é s , qua t r e 
doigts et un tube rcu l e r ep résen tan t le pouce aux 
pat tes de der r i è re . 

Leur s t ruc ture in te rne est celle des écureui ls . 
Ils ont 13 ver tèbres dorsa les ,6 lombai res , 3 sacrées 
et 22 à 25 caudales . Us n 'on t pas de c œ c u m . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — T O U S les m y O -

xidés q u e l 'on connaî t hab i t en t l 'ancien m o n d e . 

S l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — On les t rouve 

sur les collines et les m o n t a g n e s ; ils f réquenten t 
les forêts, les b ruyères , les j a rd in s , vivent sur 
les a rbres , plus r a r e m e n t dans des te r r ie r s , dans 
les fentes des m u r s ou des rochers , mais t ou 
jours dans des endroi ts cachés . 

La p lupar t d o r m e n t tout le j o u r , et ne se me t 
tent qu ' au crépuscule en quê te de l eu r nou r r i 
tu re ; c'est ce qu i fait qu 'on ne les aperçoi t que 
r a r emen t . Une fois réveillés, ils sont t rès -ag i les ; 
ils couren t t rès-bien, g r impen t encore mieux , 
sautent , mais moins b ien q u e les écureui l s . 

Dans les cont rées t empérées , ils t omben t à 
l 'ent rée de l 'hiver dans u n sommei l l é tha rg ique , 
et passent ainsi toute la saison froide. Beaucoup 
font des provis ions , qu ' i ls m a n g e n t q u a n d ils se 
révei l lent ; d ' au t res n 'en on t pas besoin, et vi
vent aux dépens de leur graisse. Us se nourr is 
sent de fruits, de g ra ine s ; la p lupar t jo ignen t à 
ce r é g i m e des insectes, des œufs, de j e u n e s oi
seaux. P o u r m a n g e r , ils s 'asseyent c o m m e les 
écureu i l s , et por t en t la nou r r i t u r e à la bouche 
avec leurs pat tes de devant . 

La p lupar t sont sociables , et vivent pa r paires ; 
d ' au t res sont sol i taires . En é té , la femelle me t 
bas , dans un nid , de qua t re à c inq peti ts qu 'e l le 
élève et soigne avec tendresse . 

C a p t i v i t é . — Pris j e u n e s , ils s 'apprivoisent 

faci lement; ma i s ils n ' a i m e n t pas qu ' on les t o u 

che. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Ils ne son t ni ut i les 

ni t rès-nuis ibles . 

On divise les myoxidés en qua t re genres , dont 

trois ont des r ep résen tan t s dans nos con t r ées ; le 

q u a t r i è m e appar t i en t à l 'Afrique. 

LES LOIRS — MYOXUS. 

Die Siebenschlàfer. 

C a r a c t è r e s . — Les loirs forment u n premie r 

genre dans la famille des myoxidés. Ils sont par t i 

cu l i è remen t caractér isés par leurs mola i res à cou

r o n n e plane, m a r q u é e de p lus ieurs sillons et de 

saillies t ransversales , au n o m b r e , selon la dent , 

de G à 8, e t par u n e q u e u e longue , très-touffue 

dans toute son é t e n d u e , à poils d is t iques . 

L 'Europe possède l 'espèce type d u genre et de 

la famille. 

L E L O I R V U L G A I R E — MYOXVS GL1S. 

Der grosse Bilch ou Siebenschlàfer. 

Le loir est u n de ces an imaux qu i sont plus 
connus de n o m que de fait. Quiconque s'est oc 
cupé d 'his toire anc ienne a en tendu par le r de ce 
favori des Romains , p o u r leque l on construisai t 
des parcs dest inés à l 'élever. Un endroi t couver t 
de buissons, de chênes ou de hê t res , était en tou ré 
de m u r s lisses, con t re lesquels les loirs ne pou
vaient g r imper ; on les nourr i ssa i t de glands et 
de châ ta ignes , puis on les ret i rai t du parc , on les 
plaçait dans des vases en te r re n o m m é s GLIRIARIA, 

et on les y engraissa i t . Les fouilles d ' I I e rcu lanum 
nous ont fait connaî t re ces sortes de pr isons . 
C'étaient de peti ts vases, demi sphér iques , à bords 
en grad ins et fermés supé r i eu remen t pa r une 
gril le. On y renfermai t p lus ieurs loirs et on leur 
donna i t a b o n d a m m e n t de la nour r i tu re . Pu i s , 
q u a n d ils étaient b ien gras , on les servait rôtis, 
et ils é ta ient p o u r les r iches g o u r m a n d s de cette 
époque u n des mets les plus dél icieux. Martial 
n e dédaigne pas de chan te r cet an imal . 
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L'hiver qui nous endort nous gorge aussi de graisse • 
Et de quoi vivons-nous ? de somme et de paresse Ci). 

C a r a c t è r e s . — Le loir vulgaire (fig. 43) a 30 cent , 

de l ong , su r lesquels 14 appa r t i ennen t à la q u e u e ; 

son poil est long et assez épais . Il a le dos gris 

cendré , tantôt plus clair , t an tô t p lus foncé, avec 

des reflets d 'un b r u n noi r ; les flancs g r i s -b runâ 

tre clair ; le ventre et la pa r t i e i n t e rne des pat tes 

blancs, à reflets a rgen tés , le b lanc du ventre 

t r anchan t assez ne t t emen t sur la couleur du dos ; 

Je dessus du m u s e a u , la par t ie m é d i a n e de la 

lèvre supér ieure g r i s -b run ; la par t ie infér ieure 

du museau , les joues et la gorge b lanches ; les 

mous taches noires ; les oreilles d 'un gris b r u n 

foncé en dehors , avec u n e b o r d u r e plus c la i re ; la 

queue d 'un gris b r u n avec u n e bande longi tudi

nale b lanchâ t re à sa face infér ieure . 

L'espèce offre d 'a i l leurs , q u a n t aux te intes , 

diverses var ié tés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' E u r o p e mé

r idionale et l 'Europe or ienta le sont la pat r ie du 

loir vulgaire. On le t rouve en Espagne , en F r a n c e , 

en Grèce, en Ital ie , dans le sud de l 'Al lemagne , 

en Autr iche , en Styrie , en Car inthie , en Moravie, 

eu Silésie, en B o h ê m e , en Bavière . Mais il est 

surtout c o m m u n en Croatie , en Hongr ie et dans 

la Russie mér id iona le . E n Asie, i l arr ive j u s 

qu 'au Caucase. Il m a n q u e dans le nord de l 'Eu

rope, en Angle ter re , en Danemark , dans l 'Alle

magne du Nord. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il hab i t e la 

région moyenne des montagnes , et préfère aux 
forêls d 'arbres verts les forêts de chênes et de 
hêlres . 

Tout le j o u r il se t ient caché dans des t roncs 
d 'arbres creux, dans des crevasses de rochers , de 
m u r s , dans des t rous creusés en t re des racines d 'ar
bres , dans un te r r ie r de h a m s t e r a b a n d o n n é , un 
nid de pie ou de corbeau . Le soir , il sort de sa ca
chet te , et va à la r eche rche de sa n o u r r i t u r e ; r e 
vient à son gîte pour d igérer et se r epose r ; en 
ressort de nouveau p o u r mange r encore , et, le 
mat in , il regagne enfin sa d e m e u r e , a ccompagné 
généra lement de sa femelle ou d 'un de ses s e m 
blables. Ce n 'es t que la nu i t que son na tu re l 
se manifeste : on le voit a l o r s , vif et agile, 
g r imper sur les arbres et les parois des rochers , 
avec tou t e l 'adresse d 'un écureu i l , bond i r de 
b ranche en b ranche , sau te r du haut d 'un a rb re 
sur t e r r e , cour i r avec rapidi té . On ne peu t p a r 
venir à l 'apercevoir qu 'au tan t que l 'on connaî t la 

(I) Martial, traduction inédite de M. Ch. Meaux-Sjint-
Murc 

place qu ' i l o c c u p e ; car sa p ro tec t r i ce , l a nu i t , le 

soustrai t aux rega rds de l ' h o m m e , p lus encore 

qu ' à ceux de ses e n n e m i s . 

Il y a peu de rongeurs qu i l ' empor t en t sur le 

loir vulgaire en voraci té . Il m a n g e t an t qu ' i l 

peut , et fait sa pr incipale nou r r i t u r e des glands , 

des faînes, des no ise t t es ; il ne déda igne pas les 

noix, les châta ignes , les fruits doux et savoureux ; 

il se nour r i t m ô m e d ' a n i m a u x , et pille les nids 

qu ' i l t rouve . Il boi t t rès-peu d ' eau , et, s'il a des 

fruits succulents , il n 'en boi t m ê m e po in t . 

Duran t t ou t l 'été, il rôde ainsi chaque nui t , à 

moins que le t emps n e soit par t rop mauvais . Dans 

ses excurs ions , il s 'arrête à chaque ins tant , s 'as

sied, et de ses pat tes de devant por te à sa b o u c h e 

l ' a l iment qu ' i l v i en tde rencon t re r . On en tend con

t inue l lement le c r a q u e m e n t des noix qu ' i l br ise , 

le b ru i t de la chu te des fruits qu ' i l a dévorés à moi

t ié . E n a u t o m n e , il amasse des provisions d 'h iver , 

et les enser re dans un t rou . A ce m o m e n t , il est 

e x t r ê m e m e n t gras ; cependan t il m a n g e encore 

tant qu ' i l peut , e t songe à se p r é p a r e r un abri 

p o u r y passer l 'hiver . 11 se fait un nid de mousse 

fine; il l 'établit dans un t rou profond, c reusé en 

t e r re , dans u n e fente de r o c h e r , dans la c re 

vasse d 'un m u r , dans le c reux d ' un t ronc 

d 'a rbre ; il s'y couche enroulé , g é n é r a l e m e n t en 

compagn ie de plus ieurs de ses semblables , et 

s 'endor t longtemps avant q u e la t e m p é r a t u r e 

soit descendue à zéro ; en août dans les m o n t a 

gnes , en octobre dans la plaine. Il devient insen

sible c o m m e tous les an imaux h i b e r n a n t s , et 

peut -ê t re m ê m e est- i l celui de tous qui a le som

meil le plus p rofond . On peu t le p r en d re d a n s 

son gîte, l ' empor te r , il reste immobi l e . Dans u n e 

pièce chaude , il se réveille peu à peu, r e m u e ses 

m e m b r e s , r end que lques gout tes d ' u r ine , s 'agite 

ensui te avec un peu plus de vivacité, sans cepen

dant s 'éveiller tou t à fait. En l iber té , il s'éveille 

spon tanémen t de t emps à a u t r e , grignoLte que l 

q u e peu de ses provisions, mais sans para î t re 

conscient de ses ac t ions . Les loirs, que Lenz 

conservai t pendan t l 'hiver dans un endroi t froid, 

se réveil laient à peu près toutes les quat re se 

maines , m a n g e a i e n t et se r e n d o r m a i e n t profon

démen t . Galvani en avait qui ne se réveil laient 

pour m a n g e r que tous les deux mois . 

Le loir vulgaire ne se réveille q u e très- tard au 

p r i n t e m p s , r a r e m e n t avant la fin d 'avri l . Son 

sommei l hivernal dure donc sept mois pleins, ce 

qui rend vrai ce dicton : Dormir comme un loir, 
appl iqué aux personnes qui d o r m e n t beaucoup . 

Peu de t emps après le réveil, l ' accouplement 

a lieu, et après u n e gestation de six semaines 
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envi ron , la femelle m e t bas de trois à six pet i ts , ( 

n u s , aveugles ; elle les dépose sur une couche 

bien mol le , dans le c reux d 'un t ronc d 'a rbre ou 

dans u n e a u t r e cavité ; mais j a m a i s ce nid n 'est 

placé sur un a rb re , c o m m e celui de l ' écureu i l ; il 

est toujours plus ou moins caché . Les peti ts crois

sent t r è s - r ap idemen t , ne te t ten t que peu de 

t e m p s , et che rchen t b ien tô t eux-mômes leur 

n o u r r i t u r e . Là où les faînes abonden t , cet animal 

se mul t ip l ie r a p i d e m e n t . P a r t o u t , d 'a i l leurs , sa 

mul t ip l i ca t ion est en propor t ion de l ' abondance 

d e n o u r r i t u r e . 

B e a u c o u p d ' e n n e m i s , du r e s t e , v i ennen t j 

s 'opposer à cet te mul t ip l ica t ion . La m a r t e , le 

putois , le chat sauvage, la be le t t e , les oiseaux 

de pro ie n o c t u r n e s , sont ses ennemis les plus 

d a n g e r e u x ; il se défend con t re eux avec c o u 

r a g e , à coups de den t s , à coups de griffes, mais 

il finit toujours par s u c c o m b e r . 

C h a s s e . — Dans les endroi ts où le loir vulgaire 

est c o m m u n , l ' h o m m e le poursu i t , p o u r s 'en p r o 

cu re r soit la c h a i r , soit la four rure . On l 'a t t i re 

dans des d e m e u r e s d 'hiver artificielles ; on creuse 

à cet effet des fosses, dans un l ieu sec, exposé 

au midi , dans u n e forêt , sous des buissons ou 

au pied d ' une paro i d e r o c h e r ; on les t a 

pisse de m o u s s e , on les recouvre de paille 

e t de feuilles sèches et on y m e t des faînes en 

g r a n d e q u a n t i t é . Amorcés a ins i , les loirs s'y réu

n issent en g r a n d n o m b r e , s'y rassasient , y é t a 

bl issent l e u r d e m e u r e d 'hiver , s'y e n d o r m e n t et 

on les p r e n d alors faci lement . Dans la Carniole 

infér ieure , les paysans , au rappor t de Fi tz inger , 

p r e n n e n t les loirs dans des t rappes qu ' i ls suspen

d e n t aux a rb res , ou qu ' i l s dressent à l ' en t rée de 

leurs gîtes; u n e poire ou u n e p r u n e bien savou

reuse l e u r sert d ' appâ t . On en re t i re les loirs la 

nu i t . Les paysans p a r c o u r e n t la forêt avec des 

t o r c h e s a l lumées , r amassen t les individus t o m 

bés dans le p iège , et re lèvent les t r appes . Ils 

en t e r r en t aussi des t o n n e a u x , les a m o r c e n t 

avec des fruits, et n ' y laissent q u ' u n e o u v e r t u r e , 

garnie d 'un tuyau dans lequel sont disposés des 

fils de fer, d e telle façon q u e l ' an imal puisse y 

en t re r , mais non en sor t i r . On en dé t ru i t ainsi 

de g randes q u a n t i t é s ; dans u n seul a u t o m n e , un 

chas seu r p e u t p r e n d r e de deux à qua t r e cents 

lo i rs . 

C a p t i v i t é . — On voit r a r e m e n t le loir en 

capt iv i té . 11 n 'es t d 'ai l leurs n i t rès agréab le ni 

t rès - in te l l igen t , ce que sa g r a n d e voracité fe

rai t p ré juger . Sa p lus g rande qual i té est la p ro 

p re t é . Quand il ne dor t pas , il passe son temps à 

se ne t toyer . A par t cela, il est t rès-ennuyeux. Il 

est tou jours i r r i t é ; j a m a i s il ne j o u e avec son 

gardien ; il gronde con t re qu iconque l ' approche , 

et , si l'on n 'est p ruden t , les morsures profondes et 

répétées qu'i l fait vous a p p r e n n e n t qu ' i l n 'est 

n u l l e m e n t disposé à se laisser t o u r m e n t e r . La 

nuit , les sauts cont inue ls qu ' i l fait dans sa cage, 

finissent par devenir t rès-fat igants à en t end re . Il 

faut le bien soigner et lui d o n n e r assez à manger , 

p o u r qu ' i l n e ronge pas sa cage ou ne dévore pas 

la q u e u e d 'un de ses co mp ag n o n s de cap t iv i té ; 

car , lorsqu ' i l a faim, le loir a t taque ses sembla

bles , les t ue et les m a n g e . 

L E S L É R O T S — ELIOMYS. 

Die Garlenbilche, The Gardai Dormouses. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre ne diffère d u précé

dent q u e par que lques carac tères , n o t a m m e n t 

pa r ceux t i rés de la dent i t ion . Nous avons vu 

q u e , chez les loirs , les molaires ont la cou ronne 

p l a t e ; elle est concave chez les lérots, et les sail

lies t ransversales qu 'e l le p résen te ne sont qu ' au 

n o m b r e de c inq . En o u t r e , les lérots on t une 

q u e u e bicolore , couver te de poils cour ts et cou

chés dans la p r e m i è r e moi t ié de son é tendue à 

par t i r de la rac ine , et de poils longs et touffus 

dans la moi t ié pos té r i eu re . 

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

sont p ropres à l 'ancien cont inent . Ce genre est 

rep résen te , en E u r o p e , pa r deux espèces : le 

lérot c o m m u n et le lérot dryade ou lérotin 

{Eliomys dryas), qu i hab i t e la Russie et la Hon

gr i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 

espèces o n t d e s m œ u r s qui diffèrent peu de celles 

du loir : il n o u s suffira d 'esquisser l 'his toire 

de l ' une d 'el les. 

L l î L É R O T C O M M U N — ELlOIttYS K1TELA. 

Der gemeine Gartenscklâfer ou die grosse Haselmaus, 
The Lerot ou Garden Dormouse. 

C a r a c t è r e s . — Le lérot c o m m u n (fig. 4i), que 
les anciens Romains connaissaient sous le n o m de 
nitela et q u e le vulgaire appel le encore de nos j ou r s 
grand muscardin, loir des jardins, a 16 cent , de 
long et 6 cent , de h a u t ; la longueur de la q u e u e 
est de 12 cent . Mais, le p lus souvent , on t rouve 
des individus qui n 'ont , en totalité, que 22 cent . , 
dont 14 appar t i ennen t au corps . Le dos et la tête 
sont d 'un gris b r u n - r o u x ; le ventre est b lanc ; 
a u t o u r de l 'œil est u n anneau noir br i l lan t , par 
t an t de l 'oreille et descendan t sur les côtés du 
cou. Devant e t de r r i è r e l 'oreille se t rouve u n e 
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Fig. '\L Le Lérot commun. 

tache b lanchâ t re et au-dessus u n e t ache no i re . 

La moitié an té r i eure de la q u e u e est g r i s -b run ; 

la moitié t e rmina le est no i re en dessus, b l anche 

en dessous. Les poils du ventre sont gris à la r a 

cine, d 'un blanc àref le ts j aune pâle ou gris à la 

pointe. Les oreilles sont cou leu r de chai r , les 

moustaches noires , avec la poin te b l anche , les 

ongles couleur de co rne c la i re , les incisives s u 

périeures d ' un b r u n clair, les infér ieures d 'un 

j aune clair . Les yeux sont d 'un noir foncé., et 

donnent à l 'animal un air éveillé et intel l igent . 

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

part ient à la région t e m p é r é e de l 'Europe cen

trale et occidentale , et es t r emp lacé dans l ' E u 

rope orientale par le lérot in ou lérot dryade . On 

le trouve en F r a n c e , en Belg ique , en Suisse, en 

Italie, en Al lemagne , en Hongr ie , en Galicie, en 

Transylvanie, en Russie aux bords de la Bal t ique . 

En Al lemagne, le lérot est t r è s - c o m m u n , s u r t o u t 

dans le Harz . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il hab i t e les 

plaines c o m m e les collines, mais il préfère les 

forêts des m o n t a g n e s . E n Suisse , il arrive jus

qu ' au voisinage des glaciers. On le t rouve assez 

souvent dans les buissons , dans les j a rd in s , et 

même dans les maisons . 

Son r ég ime diffère peu de celui du loir. Il pé

nètre dans les hab i t a t ions et y vole de la graisse, 

du b e u r r e , du la i t ; il pille les n ids , m a n g e les 

œufs e t les peti ts oiseaux. Il g r impe et saute à 

merveil le et n e le cède en r ien , sous ce rappor t , à 

l 'écureui l . L 'é té , il p r e n d son repos dans un nid à 

découvert sur u n a r b r e ; parfois, cependant , il se 

réfugie dans des m u r s , dans d 'anciens t rous de 

ra ts , dans des taupin iè res abandonnées qu'i l con

vertit en une d e m e u r e c o m m o d e et agréab le , en 

les t ap i ssan t de mousse . Il s'installe volont iers 

dans u n anc ien nid d ' écu reu i l . En cas de besoin, 

il cons t ru i t l u i - m ê m e son nid ent re deux b ran 

ches d ' a r b r e . 

L ' a c c o u p l e m e n t a lieu dans la p remiè re moit ié 

de m a i . P lus ieurs mâles se d i spu ten t pour la 

possession d 'une femelle ; ils se poursu iven t en 

sifflant, en g rondan t , et souvent rou len t ensem

ble du h a u t des a rbres . Au tan t ils sont doux et 

paisibles d 'o rd ina i re , a u t a n t alors ils se m o n 

t ren t quere l leurs , m é c h a n t s , disposés à m o r 

d re , e t se l ivrent des comba t s a c h a r n é s , dans 

lesquels u n des adversaires t rouve souvent la 

m o r t e t est m a n g é par son rival. Après u n e ges

ta t ion d e v ing t -qua t re j ou r s à u n mois , la femelle 

m e t bas de qua t re à six peti ts n u s , aveugles , 

dans u n n id à découvert et géné ra l emen t dans 

de v ieux n ids d 'écureui l , de corbeau , de mer l e 

ou de gr ive , dont elle a pris possession, et qu 'e l le 

r é p a r e et r e m b o u r r e de mousse et de poils, en 

ayant le soin de n'y ménage r q u ' u n e pe t i te o u 

ve r tu r e . La m è r e allaite long temps ses pe t i t s , e t , 

q u a n d ils peuvent mange r , elle l eur appor t e de 

la n o u r r i t u r e en g rande quan t i t é . Découvre- t -on 

le n id , veut-on en enlever les pet i ts , elle g rogne , 

ses y e u x é t incel lent , elle gr ince des dents , sau te 

aux m a i n s ou à la figure du ravisseur et fait 

de profondes m o r s u r e s . Ce qu i a lieu de sur 

p r e n d r e , c'est q u e cet an ima l , t r è s -p ropre du 

res t e , t ient toujours son nid t rès - sa lement . 11 y 

laisse s ' accumule r ses exc rément s fétides, de 

telle sor te q u e l 'odeur qui s'en exhale le décèle 

de lo in n o n - s e u l e m e n t à un ch ien , mais m ê m e 

à u n h o m m e u n peu expér imen té . Après quel 

ques semaines , les petits ont la taille de leurs 

p a r e n t s ; ils rôdent encore quelque t emps au tou r 
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de leu r gî te , che rchan t leur n o u r r i t u r e sous la sur

veillance de leur m è r e . L 'année suivante, ils sont 

aptes à la reproduc t ion ; si la saison est favorable, 

la femelle me t encore bas u n e seconde por tée . 

Le lérot établit son gîte d 'hiver dans u n t ronc 

d ' a rb re creux, une crevasse de m u r , u n e taupi 

n i è r e ; d 'autres fois, il pénè t r e dans les fermes, 

les maisonnet tes des j a rd ins , les granges , les 

hu t t e s de charbonn ie r s et y c h e r c h e u n e cache t t e . 

D 'ordinai re , on t rouve plusieurs de ces a n i m a u x 

entrelacés et e n d o r m i s dans le m ê m e n id . Ils 

d o r m e n t d 'un sommei l con t inu , mais peu p r o 

fond. Quand l a t e m p é r a t u r e se radouci t , ils se 

réveil lent , a t t a q u e n t leurs provisions e t se ren 

d o r m e n t aussi tôt q u e le froid revient . Us m o n 

t ren t p e n d a n t l eu r é ta t de sommei l une g rande 

sensibil i té. En louche- t -on u n , le p ique- t -on 

avec u n e épingle , il t é m o i g n e aussi tôt de sa sen

sibilité par une faible convuls ion, u n sourd gro

g n e m e n t . Le léro t n e se m o n t r e q u e r a r e m e n t 

avant la fm d'avri l . 11 finit alors de m a n g e r ses 

provisions, et c o m m e n c e à vivre de sa vie d 'é té . 

Le lérot c o m m u n est un an ima l détesté à cause 

des dégâts qu'il fait dans les vergers . Tîn seul suf

fit pour dé t ru i re t ou t e u n e récol te de pêches ou 

d 'abr icots . E n chois issant les fruits les plus m û r s , 

les plus savoureux , il mon t r e u n tac t qu i fait 

h o n n e u r à son goût , mais souvent il e n t a m e ceux 

qui n ' on t pas t o u t e leur m a t u r i t é , et dé t ru i t 

ainsi plus qu ' i l n e m a n g e . Tous les moyens que 

l 'on emploie pour l ' e m p ê c h e r d 'arr iver aux fruits 

sont inefficaces. Il s u r m o n t e tout obs tac le ; il 

g r impe aux arbres et aux espaliers , passe en t r e 

les mail les des filets q u ' o n a t e n d u s , les r o n g e si 

elles sont t rop é t ro i t e s ; il passe m ê m e à t ravers 

les toiles mé ta l l i ques . Les fruits qu i mûr i s s en t 

tard sont seuls à l 'abri de ses a t te in tes , car , au 

m o m e n t de leur m a t u r i t é , il est p longé dans son 

sommei l h ivernal . 

C h a s s e . — P o u r me t t r e les récol tes à l 'abri 

de ses dépréda t ions , l ' h o m m e poursu i t le lérot 

avec a c h a r n e m e n t et le dé t ru i t sans p i t i é . Les 

mei l l eurs pièges que l 'on pu isse employer con t re 

lui sont des lacets en fil de fer, q u e l 'on pend 

au-devant des espal iers , ou de peti tes t r appes 

que l 'on dispose en u n lieu convenable . 

Mais ce qu i vaut e n c o r e mieux q u e tous ces 

pièges , c'est u n bon cha t . Le cha t , la m a r t e , la 

bele t te , le c h a t - h u a n t , sont ses ennemis les plus 

redoutables , et con t ré lesquels il est impu i s san t 

à se défendre . Les p ropr ié ta i res qui h a b i t e n t près 

des forêts et qui aura ien t à souffrir des avages 

du lérot , feront donc bien d ' épa rgne r les e n n e 

mis na ture ls de cet an imal nuis ib le , 

C a p t i v i t é . — Le lérot ne suppor te pas faci

l e m e n t la capt ivi té . R a r e m e n t il s 'habi tue à 

l ' homme , il se sert toujours de ses den ts aiguës, 

e t fait souvent des blessures t rès -dou loureuses . 

Il a tous les inconvénients du loir ; s'il reste 

t ranqui l le tou t le j o u r , la nui t , il se d é m è n e dans 

sa cage c o m m e un forcené, c h e r c h e à en ronger 

les ba r r eaux et les parois , et s'il y parvient , il 

cou r t dans la c h a m b r e en faisant un brui t tel 

que l 'on ju re r a i t q u ' u n e dizaine de lérots se don

nen t la chasse . Ce qu ' i l r e n c o n t r e , il le renverse , 

le déch i re , et il est très-difficile de ra t t r ape r le 

fugitif. Le mei l l eur moyen p o u r y parveni r est 

de me t t r e le long de l 'une des parois de la 

c h a m b r e u n objet c reux q u e l c o n q u e , pa r exem

ple , u n e caisse, u n e boîte à laquel le on ménage 

u n e seule pe t i te ouve r tu re . L ' a n i m a l s'y engage, 

et il est alors facile de s'en r e n d r e m a î t r e . 

Si l 'on pouvai t avoir des doutes sur la voracité 

des lérots , ceux q u e l 'on re t i en t captifs les dissi

pera ien t . Us se p réc ip i t en t avec rage su r tous les 

peti ts a n i m a u x . E n u n ins tan t , ils égorgen t un 

oiseau ; une sour is m ô m e , m a l g r é la défense 

qu'el le oppose , s u c c o m b e en que lques m i n u t e s ; 

on peu t dire qu ' i l s on t la voraci té du loir avec la 

soif de sang insat iable de la be le t t e . 

L E S M U S C A R D I N S — MUSCARDINUS. 

Die Haselmäuse, The Dormouses. '• 

C a r a c t è r e s . — Le genre musca rd in se dist in
gue des deux p récéden t s su r tou t par sa dent i t ion. 
La p r e m i è r e mola i r e supér ieure a deux saillies 
t ransversa les , la seconde en a c inq , la t ro is ième 
sept , la q u a t r i è m e six, la p r e m i è r e mola i re in 
férieure trois et les trois au t res six. Les orei l les 
sont aussi p lus pet i tes , et la q u e u e est unicolore 
et couver te de poils assez cour ts et égaux . 

D i s t r i b u t i o n g - é o g r a p h i q o e . — L'espèce type 

et un ique du genre appar t i en t à l 'Eu rope . 

L E M U S C A R D I N D E S N O I S E T I E R S — MUSCAIWINUS 

AVELLAN AR1US. 

Die Haselmaus, The Dormouse. 

Le m u s c a r d i n (fîg. 43) est u n des r o n g e u r s les 
plus grac ieux , les plus agréab les , les plus vifs; 
qu i in téresse au tan t par l 'é légance de ses formes 
et la beauté de son p l u m a g e que pa r sa p rop re t é , 
sa genti l lesse, sa d o u c e u r . Peu d 'aut res an imaux 
se p r ê t e n t mieux que lui à hab i t e r les a p p a r t e 
m e n t s , à c h a r m e r l c s personnes qui s'en occupen t . 

C a r a c t è r e s . — Sa taille est à peu près celle 
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du la souris ; il a, au plus, 1G cent , de long , don t 

la moit ié environ appar t i en t à la q u e u e ; la plu

par t des individus n ' on t m ô m e pas p lus de 

14 cent.- Son pelage épais , lisse, à poils de 

moyenne longueur , br i l lants et m o u s , est r o u x -

jaune , un peu plus clair au vent re q u ' a u dos , avec 

la poi t r ine et la gorge b lanches . Les poils sont 

gris cendré à leur r ac ine , sauf aux par t ies b lan

ches, où ils sont unicolores . 11 a le tou r des yeux 

et les oreilles d 'un roux clair , la face s u p é r i e u r e 

de la queue d 'un b r u n roux f o n c é , les pat tes 

rousses , les doigts b lancs . E n hiver , le dos p r e n d 

un faible reflet no i râ t re , r e m a r q u a b l e su r tou t 

dans la por t ion t e rmina le de la q u e u e . Cela p r o 

vient de ce que les poils soyeux on t u n bou t noir 

qui , plus tard , s 'use et disparaî t . 

Les j eunes an imaux sont j a u n e - r o u x vif. 

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

, din est u n animal de l 'Europe cen t ra le . La Suède 

et l 'Angleterre forment sa l imite sep ten t r iona le ; 

la Toscane et le n o r d de la T u r q u i e , sa l imite 

méridionale. Du côté de l 'est, il ne dépasse pas 

la Galicie, la Hongr ie et la Transy lvanie . 11 est 

sur tout c o m m u n dans le Tyrol , la Car in th ie , la 

Styrie, la B o h ê m e , la Silésie, l 'Esclavonie et 

l'Italie septent r ionale . Il est plus c o m m u n dans 

le sud que dans le nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se t i en t 

dans les mêmes endroi t s que les au t re s myoxi -

dés, dont il par tage les m œ u r s . On le t rouve dans 

la plaine c o m m e dans la m o n t a g n e , mais il ne 

s'élève pas à plus de 600 os 1000 mèt res au -

dessus du niveau de la mer . L^s buissons , les 

haies et sur tout les fourrés de noise t iers , sont 

les lieux qu'il préfère . 

Le musca rd in a des habi tudes noc tu rnes : il se 

t ient caché le j o u r e t dor t . La nui t , il se m e t 

e n q u ê t e de n o u r r i t u r e , qu i consiste en noix, en 

glands, en semences dures , en fruits succulents , 

en baies, en b o u r g e o n s ; mais il préfère à tou t les 

noiseLtes, qu ' i l ouvre et vide t rès -adro i tement , 

sans en faire éclater la coqui l le . Il est très-friand 

des baies du sorbier , aussi se prend- i l souvent 

dans les lacets disposés p o u r a t t raper des grives. 

Les muscard ins vivent en peti tes bandes , mais 

sans qu ' i l y ait j ama i s en t re eux d 'é troi ts r a p 

ports. Chaque a n i m a l , seul , ou quelquefois 

réuni à un de ses semblables , se cons t ru i t dans 

un buisson épais un nid bien mou, bien chaud , 

fait avec de l 'herbe , des feuilles, de la mousse , 

des racines , des poi l s ; il l 'occupe le j o u r et en 

sort le soir pour accompl i r ses pérégr ina t ions 

nocturnes en compagnie de ses vois ins . 

Les muscard ins sont de véri tables an imaux a r -

b o r i c o l e s ; ils g r i m p e n t à merve i l l e ; ils c o u r e n t 

sur les b ranches les p lus minces , n o n - s e u l e m e n t 

à la façon des écureui l s et des lo i rs , mais enco re 

à la m a n i è r e des singes ; en les voit t an tô t se 

suspendre à u n e b r a n c h e pa r leurs pat tes de de r 

r iè re pour saisir et c roque r u n e noiset te p lacée 

plus has , t an tô t cour i r à la face inférieure de la 

b r a n c h e avec au tan t de rapidi té qu 'à la face su

pé r i eu re . Même à te r re , le m u s c a r d i n est encore 

t r è s -ag i l e . 

L ' a c c o u p l e m e n t n 'a lieu q u ' a u mil ieu de l 'été, 

t r è s - r a r emen t avant le mois de jui l le t . Après 

u n e gestat ion de q u a t r e semaines , en août , p a r 

conséquen t , la femelle me t bas trois ou q u a t r e 

peti ts nus , aveugles , d a n s le m ê m e nid où elle a 

passé l 'é té . Les pet i ts croissent t r è s - rap idement ; 

ils t e t t en t p e n d a n t u n mois , quoiqu ' i l s soient déjà 

assez grands p o u r pouvoir qu i t te r leur n id . A u 

c o m m e n c e m e n t , t ou t e la famille vadans les buis

sons de noiset iers les plus voisins, y j o u a n t , y 

che rchan t des noise t tes . Au moind re b ru i t , t ous 

se réfugient dans leur nid. Avant l ' époque où ils 

vont s ' endormir , les pet i ts sont p re sque aussi 

gros et g rands que leurs pa ren t s , e t se sont amassé 

des provisions d 'hiver . 

Au mi l i eu d 'oc tobre , chaque m u s c a r d i n se re 

t ire dans l ' endroi t où il a établi ses greniers ; se 

const rui t u n e loge sphé r ique avec de pet i tes 

b r anches , des feuilles, des aiguil les de sapin, d e 

la mousse , de l 'herbe , s'y enroule en boule , e t 

s 'endort d 'un sommei l plus profond encore q u e 

celui des loirs . On peu t le p r e n d r e , le t o u r n e r 

dans sa m a i n , le r e t o u r n e r sans qu ' i l d o n n e le 

moindre signe de vie. Suivant q u e l 'hiver est p lus 

ou moins rude , il passe ainsi six à sept mois à 

d o r m i r d 'un sommei l plus ou moins i n t e r r o m p u , 

j u s q u ' à ce que le soleil du p r in t emps le réveil le 

et lui r edonne la vie. 

C a p t i v i t é . — Il est difficile de s 'emparer d 'un 

muscard in , t a n t qu ' i l est éveillé ; ce n 'es t q u e pa r 

hasa rd que l 'on peu t en p r en d re dans des p ièges , 

placés sur les noiseLiers, et amorcés avec u n e n o i 

set te ou que lque a u t r e fruit. Mais l'on peu t dire 

qu 'auss i tô t qu ' on l 'a dans la main , il est à p e u 

près apprivoisé. Il ne che rche nu l l emen t à se 

défendre ; jamais il n 'essaye de m o r d r e ; c'est au 

plus s'il fait en tendre un sifflement plus ou mo ins 

aigu, lo r squ 'on l'effraye. Il se rés igne bien vite à 

son sort , se laisse empor t e r , et se s o u m e t à la 

volonté de l ' h o m m e . Il ne tarde pas à p e r d r e sa 

méfiance innée , mais il se m o n t r e toujours c ra in

tif quand on joue avec lui , q u ' o n le caresse, 

qu 'on le p r e n d dans la main . 

On le nour r i t de noix, de noiset tes , de noyaux, 
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de fruits de tou te espère , de pain , de grains 
de. b lé . Il m a n g e peu , et , au c o m m e n e e m e n t de 
sa captivi té du moins , il ne m a n g e que la nu i t . Il 
ne boi t ni eau ni lait. 

Sa g rande p r o p r e t é , sa genti l lesse, sa d o u c e u r , 
la grâce de ses m o u v e m e n t s en font b ien tô t le 
favori de l ' h o m m e . E n Ang le t e r r e , on t i en t les 
musca rd ins dans des volières, et on les vend au 
m a r c h é , c o m m e des oiseaux. On peu t les renfer
m e r dans les a p p a r t e m e n t s les m i e u x t e n u s ; ils 
ne sentent point mauva i s . 

L 'é té , c ependan t , ils exha len t u n e o d e u r mus
quée , mais t rop faible p o u r qu 'e l le soit désagréa 
ble . M a l h e u r e u s e m e n t , ce n 'est qu ' au c r é p u s 
cule q u e c o m m e n c e lav ie de cet a n i m a l , et, pa r 
conséquen t , on n ' a q u e peu l 'occasion d 'en j ou i r . 

Môme en capt iv i té , le m u s c a r d i n s 'endor t d u 
sommei l h ivernal , à mo ins qu ' on n e le t i enne 
dans une pièce à t e m p é r a t u r e cons tan te et 
assez élevée. Il se cons t ru i t un n id où il c o u c h e , 
ou bien il s ' endor t dans u n coin de sa cage. Si 
on le réchauffe, en t re les ma ins pa r exemple , il 
se réveil le , mais pour se r e n d o r m i r b i en tô t . 
Mon a m i , le doc teur F . Schlegel , a p e n d a n t 
l ong temps observé le sommei l l é tha rg ique des 
m u s c a r d i n s ; il a eu la b o n t é de m e c o m 
m u n i q u e r les faits suivants . « Le musca rd in 
est c o u c h é , d i t - i l , enroulé en boule , la tê te 
appuyée sur les pat tes de de r r i è re , la queue 
r a m e n é e sur la face ; celle-ci expr ime le plus 
profond sommei l , l 'angle de la bouche est t i ré 

en h a u t et en dedans , les mous t aches , élargies en 
éventai l pendan t la veille, fo rment un long pin
ceau dir igé en h a u t et en dehors . E n t r e l'œil et 
l 'angle de la b o u c h e , les joues font saillie ; les 
doigts des pat tes de de r r i è r e , for tement fléchis, y 
appuien t avec tan t de force, que la place en de
vient chauve . L ' an ima l a un aspect co mi q u e ; il 
l 'est t ou t au t an t quand il se réveil le . Le me t -on 
dans le c r eux de la m a i n , la cha leu r ne ta rde 
pas à l ' impress ionner . Il c o m m e n c e à respi rer , 
il se redresse , il s 'é tend, les pat tes de de r 
r i è re t o m b e n t de dessus les j oues , les doigts 
des pa t tes de devant appara issent sous le m e n 
ton, la q u e u e s 'al longe ; le m u s c a r d i n pousse 
de pet i t s sifflements, p lus pe rçan t s encore que 
ceux de la musa ra igne . Il cl igne des yeux , il 
en ouvre u n , m a i s , c o m m e ébloui , il le re ferme 
aussi tôt . Il y a là un c o m b a t en t re la vie et le 
sommei l ; la l umiè r e et la cha leur finissent par 
t r i o m p h e r . On voit en t re les paupières à demi 
ouvertes br i l ler u n e noire prunel le ; le j o u r 
pa ra î t l ' a t t i rer . La respi ra t ion devient plus a c 
t ive, p lus profonde ; la face est encore for tement 
con t rac tée e t r idée ; mais peu à peu la cha leur 
se fait plus sent i r , l ' animal revient à la vie. Les 
r ides s'effacent, la j oue s 'al longe, les mous taches 
s 'écar tent . Après de longs c l ignements , le second 
œil s 'ouvre aussi à la l umiè re . L ' an imal regarde , 
encore é t o u r d i ; peu à peu il se souvient , il che r 
che u n e no ise t te , il la m a n g e pour se d é d o m m a g e r 
de son long j e û n e . Le musca rd in est-il éveillé ? 
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Non; il est c o m m e dans u n songe, il pense aux 

plaisirs du pr in temps qui s ' avance ; mais b i en tô t 

il reconnaît son e r r eu r , il r egagne sa couche , et 

se rendor t , enroulé de nouveau en bou le . » 

Schlegel croit que la graisse que l 'on t rouve 

en si grande abondance chez les a n i m a u x h ibe r 

nants provient du ra len t i s sement de la respi ra t ion 

et de la moindre absorpt ion d 'oxygène, par con

séquent d 'une combus t ion i ncomplè t e . Il est 

donc d'avis q u e les muscardi i is , c o m m e tous les 

autres an imaux h ibe rnan t s , n 'on t beaucoup de 

graisse que lorsqu' i ls sont endormis depuis que l 

que t e m p s . « Bien loin d 'ê t re la cause du s o m 

meil, dit-il , la graisse ne para î t en être qu 'une 

conséquence ; le processus est le m ê m e que celui 

de l'obésité chez l ' h o m m e . Celle-ci se p rodu i t par 

un emploi incomplet de la graisse con tenue dans 

le sang pour la recons t ruc t ion du corps (assimi

lation) et par son excrét ion (combust ion) i n c o m 

plète par les p o u m o n s , qui doivent l ' exha le r , 

ch imiquement combinée à l 'oxygène de l 'air, 

c 'est-à-dire sous forme d 'eau et d 'acide ca rbon i 

que . Ces faits se p rodu i sen t chez les ind iv idus 

lympha t iques , qu i se donnent p e u de m o u v e 

m e n t , d o r m a n t t rop , à . ac t iv i t é respi ra to i re t rop 

faible; e t les a n i m a u x h ibernan t s sont dans des 

condi t ions a n a l o g u e s . 

» L 'ass imi la t ion chez eux est d i m i n u é e , m a i s 

s u r t o u t l ' appor t d 'oxygène p a r la respi ra t ion est 

p re sque insensible . C'est là la seule expl icat ion 

scientifique de ce fait de l ' accumula t ion de la 

graisse chez les a n i m a u x h i b e r n a n t s . E n les p e 

sant , on t rouve , il est v ra i , u n e d i m i n u t i o n de 

poids cons tan te et p rogress ive ; mais le profes

seur Saci et Valent in ont t rouvé chez des m a r m o t 

tes , et lo rsque leur sommei l étai t le plus profond, 

une augmen ta t i on de poids , tandis q u e , si c o m m e 

on l ' admet p o u r tous les a n i m a u x h i b e r n a n t s , 

elles se nourr i ssa ient aux dépens de leur graisse, 

tou t appor t de nouveaux m a t é r i a u x c e s s a n t , 

elles devra ient p résen te r u n e d iminu t ion de 

poids , a 

LES MURIDES — MURES. 

Die Mause. 

Nulle au t re famille ne nous m o n t r e r a aussi 

bien que celle-ci ce que sont les rongeurs ; nul le 

autre n 'est aussi r é p a n d u e e t n 'est p lus r iche 

en genres et en espèces , que lques -unes de ces 

espèces suivent con t inue l l ement l ' h o m m e , et 

se mul t ip l ient de plus en plus. Cette famille ne 

renferme q u e de peti ts a n i m a u x , mais chez eux 

B l i E H M . 

le n o m b r e compense la faiblesse de la tai l le . 

C a r a c t è r e s . — Si l'on veu t donne r une idée 
généra le de la famille des m u r i d é s , on peut dire 
q u ' u n museau p o i n t u ; des yeux grands , no i r s ; des 
oreilles larges , c reuses , couver tes de poils r a r e s ; 
une q u e u e longue , poilue ou plus souvent n u e e t 
écai l leuse ; des pa t tes effilées, t e rminées par c inq 
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doigts ; u n pelage cour t et m o u , la ca r ac t é 
r i sent . 

IMais ce n e sont là q u e des carac tè res très-gé
n é r a u x ; beaucoup de m u r i d é s on t des trai ts 
c o m m u n s avec d 'aut res familles du m ê m e o r d r e ; 
on en t rouve qui ont des soies p iquan tes c o m m e 
le porc-épic ; des m e m b r a n e s na ta to i res , des 
oreil les et des pat tes t r ès -cour tes , c o m m e chez 
le castor ; une q u e u e touffue c o m m e celle de 
l ' écureui l , e tc . A ces var ia t ions de forme, co ïn
c iden t plus ou mo ins des variat ions dans les ca
rac tè res t i rés de la den t i t ion . Généra lemen t , les 
incisives sont étroites, p lus épaisses que larges , 
pointues et coupées en biseau, lisses ou bombées 
sur leur face an t é r i eu re , b lanches ou colorées , 
parfois m a r q u é e s d 'un sillon long i tud ina l . Ils ont 
g é n é r a l e m e n t t rois mola i res , d i m i n u a n t de g ran 
de ur d 'avant en a r r i è r e ; mais le n o m b r e de ces 
dents descend quelquefois à deux ou s'élève 
j u s q u ' à q u a t r e ; t an tô t elles sont t u b e r c u l e u s e s , 
à r ac ines séparées ; t an tô t elles p ré sen ten t des 
saillies t ransversa les , ou des encoches latérales ; 
souvent elles s ' émoussent p a r l 'usage et , pa r 
sui te , p résen ten t des plis avec ou sans dess ins . 

Les m u r i d é s ont de douze à t re ize ver tèbres 
dorsales , de t rois à qua t re ver tèbres sacrées , et 
de dix à trente-six ver tèbres cauda les . Chez quel 
ques espèces , on trouve des a b a j o u e s ; elles 
m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t chez d ' a u t r e s ; chez les 
unes , l 'es tomac est s imple , il p ré sen te chez les 
autres u n é t rang lement . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les m i l ri (lé S 

habi ten t tou te la surface du globe. On en r e n 
cont re dans toutes les par t ies du m o n d e , et les 
que lques îles heu reuses , qui n ' en sont pas e n 
core infestées, seront s û r e m e n t habi tées dans un 
certain t e m p s , a u moins p a r celle des espèces 
qui a déjà accompl i des voyages é n o r m e s . 

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

se r e n c o n t r e n t sous tous les c l imats ; cependan t 
ils préfèrent les plaines des zones t e m p é r é e e t 
to r r ide aux hau t e s m o n t a g n e s ou aux cont rées 
polaires ; on les t rouve aussi loin q u e croissent des 
végétaux, c 'est-à-dire j u squ ' à la l imi te des neiges 
é ternel les . Les endroi ts hab i t é s , les c h a m p s , les 
planta t ions , sont les lieux qu' i ls préfèrent . On 
en rencont re dans les cantons m a r é c a g e u x , au 
bord des fleuves, des ru isseaux, et m ê m e dans 
les endroi ts secs, stéri les, couver ts de que lques 
ra res buissons ou d ' une h e r b e c o u r t e . Les unes 
fuient l ' h o m m e , les aut res pa r t agen t sa d e m e u r e , 
le suivent pa r tou t où il s ' é tab l i t , t raversent 
m ê m e les mers avec lui . Ils peup len t les m a i 
sons, les cours , les g ranges , les é tables , les 

: champs , les j a rd ins , les pra i r ies , les forêts ; par -

j tou t ils causen t de g rands dégâ t s . 
J Peu de mur idés vivent seuls ou pa r coup le s ; 

le plus g r a n d n o m b r e a imen t la soc ié té ; beau
coup se réun issen t en t roupes innombrab les , 
ma i s dans lesquelles chaque individu para î t plus 
songer à lui qu ' à ses c o m p a g n o n s . P r e s q u e tous 
se mul t ip l i en t d ' une man iè re ex t raord ina i re . Le 
n o m b r e des pet i ts d 'une por tée varie de six à 
v ingt et un ; la p l u p a r t ont p lus ieurs por tées par 
an, et l 'hiver m ê m e ne m e t p a s un t e r m e à leur 
r ep roduc t i on . 

Les espèces de ce t te famille sont lestes et a g i 
les dans leurs m o u v e m e n t s ; elles couren t , s a u 
ten t , g r impen t , n a g e n t à mervei l le ; elles passent 
à t ravers les ouver tu res les p lus é t roi tes ; ne t rou
vassent-elles a u c u n p a s s a g e , elles peuvent s'en 
frayer u n avec leurs dents a iguës . Leu r s h a b i t u 
des noc tu rnes les m e t t e n t à l 'abri des poursui tes 
auxquel les sont exposés les a n i m a u x d i u r n e s . 
Elles sont assez p ruden t e s , mais en m ê m e t emps 
h a r d i e s , i m p u d e n t e s , rusées et courageuses . 
L e u r s sens sont développés , l 'ouïe et l 'odorat pa
raissent ê t re les p lus parfaits . 

Les m u r i d é s se nour r i s sen t de tou t e s les sub
stances, soit an ima les , soit végéta les . Ils s'atta
quen t aux gra ines , aux frui ts , aux rac ines , aux 
écorces d ' a rbres , aux feuilles, aux herbes , aux 
fleurs, aussi b ien q u ' a u x insectes , aux viandes, 
aux graisses , au sang, a u lait, a u b e u r r e , au fro
m a g e , aux peaux , aux os , et ce qu' i ls ne peu 
vent m a n g e r , c o m m e le bois et le papier , ils 
le r o n g e n t et le déch i ren t . Ils ne boivent de 
l 'eau q u e r a r e m e n t ; pa r con t re ils sont t rès-
friands de t o u s les l iquides nutr i t i fs et se les 
p r o c u r e n t souvent pa r r u s e . La p lupar t por ten t 
leurs a l iments à la bouche avec leurs pat tes de 
devant , c o m m e les aut res rongeurs ; d ' au t res , 
les rats pa r exemple , se servent aussi de l eu r 
queue p o u r a t t e indre et a t t i re r des objets qu ' i l s 
ne pou r r a i en t avoir a u t r e m e n t ; ainsi ils la t r em
pent dans des vases rempl i s d 'hui le ou de 
lait, e t la l èchen t ensu i te . Ils dé t ru i sen t plus en
core qu ' i l s n e m a n g e n t . Les mur idés sont donc 
pour l ' h o m m e u n vrai fléau e t pa r conséquent 
des ennemis dé tes tab les , qu ' i l doit nécessa i re
m e n t poursu ivre de sa h a i n e . Aussi s 'expl ique-
t-on qu ' i l che rche à les dé t ru i r e par tous les 
moyens possibles. 

I l en est t r è s -peu qui soient inoffensifs et qui , 
pa r l eur gen t i l l esse , la grâce de leurs mouve
m e n t s , fassent oubl ier leurs méfaits et dé sa rmen t 
la ma in de l ' h o m m e . P a r m i les m u r i d é s se t rou
vent des archi tec tes t rès-habi les à cons t ru i re des 
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nids. Ceux-ci ne sont pas t rès - redoutab les : l eu r 

petit n o m b r e , le peu de n o u r r i t u r e qu ' i l s con

somment ne les r enden t pas t rès-nuis ibles . D 'au

tres se creusent des te r r ie rs plus ou moins pro 

fonds, ont un sommei l d 'h iver , et amassent des 

provisions souvent en grande quan t i t é ; il en est 

enfin qu i se réun issen t en bandes i nnombrab le s 

et en t r ep rennen t des émigra t ions don t beaucoup 

sont v ic t imes . 

C a p t i v i t é . —• Dans cette famille, les espèces 

qui suppor ten t la captivité, qui sont appr ivo i 

sâmes, et vivent en bonne h a r m o n i e avec leurs 

semblables sont en peti t n o m b r e . En généra l , 

elles sont désagréables , insuppor tab les , toujours 

disposées à m o r d r e , et reconnaissent fort mal 

les soins qu ' on peut leur p rod iguer . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les mur idés n'offrent 

pas à l ' homme de bien grandes ressources ; on 

emploie la peau de que lques espèces , on m a n g e 

la chair de quelques au t res , ma i s ce qu 'on en lire 

est loin de compense r les dégâts qu ' i ls causent . 

L E S P S A M M O M Y S — PSAMMOMYS. 

Lie Rennmâuse. 

Ce genre , que Fi tz inger r ange p a r m i les m u r i 

dés, est pris pour type d 'une famille par t icu l iè re 

par quelques natura l is tes , qui c e p e n d a n t recon

naissent que ses carac tères on t les plus grands 

rapports avec ceux des rats . 

C a r a c t è r e s . — Les p s a m m o m y s on t le corps 

plus ramassé qu 'a l longé , le cou cour t et gros, la 

tête assez cour te , large en a r r i è re , aminc ie en 

avant, le museau pointu , la queue de la longueur 

du corps, t rès -poi lue , souvent t e rminée en p in 

c e a u , j amais n u e . Les m e m b r e s pos t é r i eu r s 

sont plus longs q u e les m e m b r e s an té r i eu rs ; 

tous sont te rminés par cinq doigts , mais aux 

pieds de devant, le pouce est r emplacé par un 

tubercule pourvu d ' un ongle plat ; les aut res 

ongles sont courts , po in tus , l égèrement r e c o u r 

bés. Ils ont les yeux et les oreilles t rès-grands, 

le pelage épais, couché et m o u ; leurs au t res ca

ractères sont ceux de la famil le . 

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

mys représen ten t dans le sud de l 'ancien cont inent 

divers genres de mur idés . On les t rouve en Afri

que , dans le sud de l'Asie et dans le sud-oues t 

de l 'Europe . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce S o n t de 

vrais rats par leurs m œ u r s et leur man iè re de 

vivre. Ils f réquentent généra lement les lieux 

habi tés , mais souvent aussi on les voit en t rès -

grande quan t i t é dans les steppes et dans les pla i 

nes les plus ar ides . P lus ieurs espèces sont socia

bles, et se réunissent en grandes bandes ; ils 

sont alors aussi nuis ibles que les ra ts . La p lu 

par t se c reusen t u n e d e m e u r e soute r ra ine , e t y 

d o r m e n t t ou t le j o u r . Au crépuscu le , ils la 

qu i t t en t p o u r che rche r l eur n o u r r i t u r e . Leurs 

m o u v e m e n t s sont très-vifs et ils couren t avec 

u n e g rande rap id i t é . Quelques-uns , au dire de 

plus ieurs na tura l i s tes , font des bonds de 4 à 

5 mèt res d ' é tendue . I l s sont craintifs, méfiants, et , 

au m o i n d r e b ru i t , se réfugient dans leurs t rous . 

Us se nour r i s sen t de toute espèce de se

mences et de rac ines , et su r tou t de céréa les , ils 

causent dans les c h a m p s de t rès-grands dégâ t s , 

coupent les épis , les t r a înen t j u s q u e dans leur 

d e m e u r e , et là ils les m a n g e n t ou les ba t t en t , 

et r amassen t les gra ins p o u r des t emps plus 

mauvais . Les provisions qu ' i ls amassen t sont 

en telle a b o n d a n c e qu'el les deviennent une res

source pour les pauvres gens qu i vont les dé t e r 

rer . Dans u n espace qu i n 'a pas vingt pas de dia

mè t re , on t rouve souvent plus d 'un boisseau de 

grains , et des plus b e a u x , enfouis sous t e r r e . 

C o m m e les ra ts , les p s a m m o m y s se nour r i s sen t 

aussi d ' a n i m a u x ; les insectes t r o u v e n t en eux 

des ennemis redoutab les . Us paraissent pouvoir 

se passer d 'eau , toujours est-il qu 'on les t rouve 

dans les p la ines les p lus sèches , à plus ieurs mil

les de tou t ruisseau, de t o u t e fonta ine , sans 

qu'i ls para issent le moins du m o n d e i n c o m m o d é s . 

Les g rands dégâts q u e causen t les p s a m m o m y s 

font q u e les indigènes les dé tes tent et les p o u r 

suivent autant que nous détestons et poursu ivons 

les ra t s . Les dé t ru i re est impossible , leur fécon

dité est telle qu'el le comble r a p i d e m e n t les vides 

q u e l ' h o m m e p e u t faire dans leurs rangs . On 

m a n q u e de détails précis au sujet de leur repro

duc t ion , mais on sait que la femelle m e t bas p lu 

sieurs fois l 'an, et u n grand n o m b r e de pet i ts à 

chaque por tée . 

C a p t i T i t é . — Les p s a m m o m y s en captivi té sont 

plaisants . Us sont r e m a r q u a b l e s par leur agil i té , 

l eur p rop re t é , leur d o u c e u r , la bonne ha rmon ie 

qu i r ègne en t re eux , a u t a n t du moins q u e rien 

ne leur m a n q u e , car , s'ils sont affamés, ils se 

ba t ten t et se m a n g e n t la queue les uns aux au t r e s . 

L E P S A M M O M Y S O B È S E — PSJMiaOMYS OBKSUS. 

Die feiste Rennmaus. 

C a r a c t è r e s . — Le p s a m m o m y s obèse (/?<?.4(5) 
a à peu près la taille d 'un ra t ; il mesure 33 cen t , 
de long, sur lesquels 14 appa r t i ennen t à la q u e u e . 
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Il a le dos roux , couleur de sable , varié de n o i r , 

les flancs et le vent re d ' un j a u n e clair ; les joues 

d 'un b lanc j a u n e , m a r q u é e s de n o i r ; les oreilles 

d 'un j a u n e c la i r ; les pat tes d 'un ocre clair, les 

mous taches b lanches ou noires à la racine , blan

ches au bou t . ' 

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

est c o m m u n en Egypte , dans les sables du désert 

et dans les mon t i cu le s de ru ines qu i en touren t 

toutes les villes de cet te c o n t r é e . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il C r e u s e 

des couloirs ramifiés, assez profonds, p r inc ipa 

l e m e n t sous les buissons et les que lques he rbes 

r a m p a n t e s qui croissent sur ces t e r r a ins , herbes 

auxquel les il d e m a n d e sa n o u r r i t u r e quo t id ienne . 

Le p s a m m o m y s obèse sor t le j o u r de son t rou ; 

on peu t donc fac i lement l 'observer . Très-souvent 

on en voit de dix à qu inze cour i r , j o u e r ensem

ble, r onge r u n e p l an t e . Q u ' u n h o m m e ou un 

chien sauvage se m o n t r e , et tou te la b a n d e dis

para î t auss i tô t ; mais b ien tô t u n e tête se m o n t r e , 

pu is u n e au t r e , et, si tou t est t r anqui l l e , la so

cié té est de nouveau bien vite r éun ie . 

Les p s a m m o m y s , p o u r les Arabes , sont des 

a n i m a u x i m p u r s , aussi ne les poursu ivent - i l s 

pas . Les chiens sauvages les chassen t avec ar

deu r ; souvent on les voit à l 'aguet devant u n de 

leurs t r o u s . 

C a p t i v i t é . — Dehne a décr i t tout au long la vie 

de ces a n i m a u x en capt ivi té . J e le laisse par ler . 

« I l J a u t , di t- i l , t en i r les p s a m m o m y s t rès-chau

d e m e n t , ca r ils sont t rès-sensibles au froid. On 

est arrivé p lus ieurs fois à les faire se rep rodu i re 

en captivi té , au j a rd in zoologique de Ber l in , pa r 

exemple ; cependan t ils sont encore rares dans 

les col lect ions par t icul ières et dans les musées . 

J e reçus u n individu mâle de Ber l in , sans indi

cat ion d ' â g e ; il m o u r u t b i e n t ô t ; son obésité étai t 

ex t r ême . On le nour r i s sa i t de p r u n e s , de pom

m e s , de cer ises , de poi res , de framboises , de 

fraises, de ma ï s , d 'avoine, de chônevis , de pain , 

de lait, de gâteaux, e tc . Il ne toucha i t que ra re 

m e n t aux p o m m e s de t e r r e , aux raves, aux c a 

ro t tes cui tes ; il ouvrai t avec avidi té les noyaux de 

p r u n e s , et en mangea i t l ' amande , qu i paraissait 

l u i servir de r e m è d e , p ropre à act iver la diges

t ion . Il é tai t t rès -propre , et avait dans sa cage 

une p lace à pa r t p o u r y déposer ses ordures . Il 

ne répandai t a u c u n e mauvaise odeur et n 'u r ina i t 

q u e t r è s -peu , car la sciure de bois qu i couvrai t 

le fond de sa cage restai t toujours sèche . Pen

dant des h e u r e s ent ières on le voyait rongeant 

les barreaux de s a cage , mais j ama i s il ne cher

cha à y faire u n e o u v e r t u r e . Il s 'asseyait sur ses 

p a t t e s d e d e r r i è r e , à la m a n i è r e des gerboises , et 

dans cet te posi t ion s e s pa t tes de devant d ispa

raissaient p resque e n t i è r e m e n t sous s e s longs 

poils soyeux. J e ne lui ai j a m a i s e n t e n d u pousser 

de cri par t icu l ie r , si ce n 'es t u n e sor te de toux 

répé tée et c o m p r i m é e . 

« J e r eçus p lus t a r d une j e u n e femelle à demi 

adu l te . El le é ta i t b ien p lus vive que le mâ le que 

j ' ava is eu d ' abord . Toute la nui t , elle coura i t 

dans sa cage, et d o r m a i t le j o u r . P o u r d o r m i r , 

elle s'asseyait sur ses pat tes de der r iè re , la tête 

cachée en t re les cuisses, la queue r a m e n é e pa r 

dessus la t ê t e . 

« Le \ " s e p t e m b r e , u n e femelle âgée d ' un an 

mi t bas six pe t i t s . J 'é loignai aussi tôt le mâ le de 

la cage , et donnai du foin f ra i sa la femelle, qui 

s'en const ru is i t un n id . 

« Les peti ts ressembla ien t à de j e u n e s r a t s , 

mais é ta ient u n peu plus g rands . Us faisaient en 

tendre un p iau lement , m ê m e lorsqu ' i l s furent 

âgés de que lques semaines . La m è r e les soignait 

avec t endresse . Quittait-elle le n id , elle les re

couvra i t de foin. Souvent , p e n d a n t la g rande 

cha leur , elle se couchai t su r le flanc p o u r les 

al lai ter . On pouvai t donc très-bien les observer . 

Ils é ta ient très-vifs et t é t a ien t av idement . Qua

tre j o u r s après leur naissance, ils é ta ient déjà 

tout gris , le sixième j o u r , ils avaient à peu près 

la tai l le de la souris na ine et l eur peau étai t r e 

couver te d 'un duvet bleu ardoisé. Leur croissance 

fut t rès - rap ide . A treize j o u r s , ils é ta ient vê tus 

de poils c o u r t s ; leur dos avait la cou leu r fauve 

des a n i m a u x adu l t e s , et la te in te noire du bout 

de l e u r q u e u e devenait visible. Us coura ien t 

a u t o u r de leur couche , ma i s assez m a l a d r o i t e 

m e n t ; ils se dressa ient , s e poussa ien t , quo ique 

encore aveugles . La m è r e che rcha i t cont inuel le

m e n t à les dé robe r aux rega rds , elle les p rena i t 

l 'un après l ' au t re dans sa gueu l e , les por ta i t dans 

son n id et les y cachai t so igneusemen t . Restait-

on long temps près d 'e l le , elle se m o n t r a i t i n 

quiè te , coura i t dans la cage, en p o r t a n t u n de ses 

nour r i s sons dans la g u e u l e . On aura i t pu c r a i n 

dre qu 'e l le ne le hlessât , mais j ama i s a u c u n d 'eux 

ne donna le m o i n d r e signe de d o u l e u r . A seize 

j o u r s , leurs yeux s 'ouvra ient . Les pet i t s p s a m 

m o m y s mangè ren t alors de l ' avo ine , de l 'orge, 

d u ma ï s , et au b o u t de que lques jours on en ten

dai t le b ru i t qu ' i ls faisaient en rongean t , A vingt 

et un j o u r s , ils avaient la taille d 'une sour is d o 

mes t ique ; à vingt-cinq, G e l l e d 'un m u l o t . Ils n e 

p rena ien t plus que r a r e m e n t fa mame l l e , que l 

ques-uns c e p e n d a n t té ta ient encore à l 'âge de 

plus d 'un mois . Ils mangea ien t t o u i c e que la 
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mère mangea i t : du pain , des gâ teaux ramol l i s 

dans l 'eau, de l 'avoine, de l 'o rge , du maïs , su r 

tout du maïs frais et encore t e n d r e ; ils a ima ien t 

beaucoup le chènevis , les gra ines de m e l o n , et 

n 'étaient pas très-friands de poi res , de p o m m e s 

ou d 'autres fruits ; à pe ine y goûtaient- i ls . 

« L e S o c t o b r e , le mâ le , qu i étai t enfermé 

seul depuis le 1 " s ep t embre , fit, pour la p r e 

mière fois, en t endre sa voix. C'étaient des tri l les 

plaintifs, m ê m e u n p e u m é l o d i e u x , assez sem

blables aux cris du cochon d ' Inde . Cela d u r a 

bien un qua r t d ' heu re . 

« Le 6 oc tobre , j e r e m a r q u a i , à m a grande 

surprise, q u e la femelle avait de n o u v e a u mis 

bas cinq pe t i t s . Elle avait eu u n e ges ta t ion de 

trente-six j ou r s , et avait dû par conséquen t s 'ac

coupler i m m é d i a t e m e n t après sa p r e m i è r e déli

vrance. Ainsi p e u t s 'expl iquer la g r a n d e mul t i 

plication des r o n g e u r s . 

«Le psammomys obèse est un des rongeurs les 

plus gracieux don t on puisse faire u n animal d'a

grément . Il s 'apprivoise pa r f a i t emen t , sort de sa 

cage, cour t sans souci sur la table , se laisse 

prendre sans c h e r c h e r à m o r d r e . Il est t r è s -p ro 

pre et n 'exhale a u c u n e odeur désagréab le ; les 

jeunes, sur tou t , sont c h a r m a n t s . Ses yeux, g rands 

sans être t rop sai l lants , son beau pe lage con t r i 

buent pour b e a u c o u p à l ' impress ion agréab le 

qu'il p rodui t su r le spec t a t eu r ; sa queue touf

fue, à bout no i r , lui est un t r è s -be l o r n e m e n t . 

« Le p s a m m o m y s , ayan t des hab i tudes n o c 

turnes , est t ou t e la n u i t en act ivi té , passan t son 

temps à che rche r sa n o u r r i t u r e , à cour i r , à s a u t e r , 

à jouer . Dans la cage étroi te où on le r en fe rme , 

il n'a pas assez d ' espace pour s'y mouvoi r à son 

aise sans dé ranger son nid. Ainsi , t an t q u e les 

petits étaient aveugles, on n e voyait t r ace du nid 

pendant la n u i t ; tou tes les par t ies de la pr i son 

étaient éga lemen t foulées. Les pe t i t s é ta ien t ca

chés, et, s'ils n 'avaient t rah i leur p résence par 

leurs mouvemen t s , on n ' au ra i t pu croi re qu ' i ls 

se t rouvaient dans la cage. » 

L E S R A T S — MUS. 

Die Ratlen ou Màuse. 

Les an imaux- types de tou te la famille des m u -

ridés, les ra ts et les souris , n e sont q u e t rop 

connus , grâce à leur impor tun i t é . Ce sont les seuls 

rongeurs qui se soient r épandus avec l ' h o m m e 

sur tou te la surface de la t e r r e , et qui soient 

ma in tenan t établis j u s q u e dans les îles les 

plus déser tes . Cette dispersion a eu lieu dans 

des t emps qui n e sont pas t rès -é lo ignés de n o u s 

dans bien des endroi t s , on conna î t e n c o r e la da te 

de leur appar i t ion : m a i n t e n a n t , ils o n t accompl i 

leurs voyages a u t o u r de tou t le g lobe . 

Mais nul le par t l ' h o m m e n e leur sait g ré de 

l ' a t t achement qu ' i l s lui m o n t r e n t ; pa r tou t il les 

hai t et les poursu i t sans m i s é r i c o r d e ; tous les 

moyens lui sont bons p o u r s 'en déba r ra s se r . E t 

cependan t ils lui r e s ten t fidèles, p lu s fidèles en

core que le ch ien . M a l h e u r e u s e m e n t , les motifs 

de cet a t t a c h e m e n t ne sont pas des plus dés in

té ressés ; les ra t s et les souris suivent l ' h o m m e , 

parce qu ' i l s t rouven t a u p r è s d e lu i de quo i se 

n o u r r i r et s ' abr i te r ; ce sont les vo leurs domes

t iques les p lus od ieux , les plus effrontés; par

tou t ils exe rcen t leurs vols et l eu r s rap ines ; 

l eu r hô te n ' ép rouve de l eu r pa r t q u e per le sur 

per te , dégât sur dégâ t . C'est peu t -ê t re ce qui les 

fait g é n é r a l e m e n t cons idérer c o m m e des a n i 

m a u x h i d e u x , q u o i q u e t ous ne le soient rée l le 

m e n t pas . B e a u c o u p , au con t r a i r e , sont jol is , 

é légants , et nous les a imer ions p r o b a b l e m e n t 

s'ils voula ient moins n o u s visi ter qu ' i l s n e le 

font . 

C a r a c t è r e s . — Les espèces du g e n r e r a t ont 

été d is t r ibuées en plusieurs g roupes , d 'après des 

a t t r ibu t s différentiels de b ien peu d e v a l e u r ; on 

a eu p r inc ipa lement égard , p o u r les subdiviser , 

à la l o n g u e u r de la q u e u e e t à la forme de la 

mâcho i re ; mais ce sont é v i d e m m e n t là des ca

rac tères insuffisants. 

E n généra l , les ra t s ont le m u s e a u po in tu , 

couver t de poils ; la lèvre s u p é r i e u r e la rge , fen

d u e ; les oreilles saillantes ; la q u e u e l o n g u e , 

couver te de poils ra res e t épa r s , et d 'écaillés 

q u a d r a n g u l a i r e s et i m b r i q u é e s ; t rois mola i 

res à c h a q u e m â c h o i r e , d i m i n u a n t de g ran

deu r d ' avan t en a r r i è re , à c o u r o n n e t u b e r c u 

leuse, s 'aplat issant avec le t e m p s , e t p ré sen tan t 

des bandes d 'émai l t ransversa les qu i p e u v e n t 

d i spara î t re chez les individus âgés . La four ru re 

est composée d 'un duve t cour t et de soies l o n 

gues, ro ides , apla t ies . Les c o u l e u r s p r é d o m i 

nantes sont le no i r b r u n et le b l a n c j a u n â t r e . 

Déjà le vulgai re établ i t dans le gen re r a t deux 
sous-genres : les ra ts p r o p r e m e n t di ts et, les sou 
ris, et la science accepte aussi ce t t e division. Les 
ra ts sont plus lou rds , plus la ids , les sour is plus 
gracieuses, p lus légères . Ceux-là on t de 200 à 
260 écailles à la q u e u e ; cel les-ci en ont de 120 
à 180 ; les p remie r s ont les pat tes lourdes et 
épaisses, les secondes les ont m inces et é lancées; 
les uns a t t e ignen t p lus de 33 cent , de long , les 
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au t res 25 cent , seulement . Les ra t s ont au palais 

des plis t r ansversaux fendus ; les souris ont le 

p r e m i e r pli t ransversal en t i e r , les au t res fendus . 

On voit que ces caractères nécess i tent u n examen 

assez minu t i eux , et n 'on t de va leur q u e p o u r un 

natura l is te de profession. 

I f œ n r i , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Les diffé

rences de m œ u r s sont plus sensibles . 

LES RATS 

Die Italien. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — Dans tous les 

t emps et dans tous les l ieux, les ra t s , ces fléaux 
des demeures de l ' h o m m e , on t d û nécessa i re
m e n t a t t i rer l 'a t tent ion des peuples . Les livres 
les plus anciens en par len t déjà et les signalent 
c o m m e les au t eu r s p r inc ipaux de la plaie qu i 
frappa le pays des Phi l is t ins après l ' en lèvement 
de l 'Arche . Cependan t , il est dou t eux qu ' i l faille 
la leur a t t r ibuer , car les campagno l s , ces g rands 
dévasta teurs de nos c a m p a g n e s , p o u r r a i e n t b ien 
Être ici les vrais coupables , e t l 'accusat ion po r 
tée cont re les ra ts n ' ê t r e q u e la conséquence 
d ' une répu ta t ion détes table , et , il faut en con
veni r , bien mér i t ée . 

C o m m e les an imaux don t nous avons fait la 
conquê te pour nos besoins ou pour nos plaisirs , 
et ceux qu i , s ' imposant en parasi tes , sont venus 
pa r t age r nos d e m e u r e s et nos ressources a l imen
ta i res , les rats ont j o u é u n cer ta in rôle dans l 'an
t i qu i t é .Dece qu ' i ls é ta ient sortis en fouled 'Hél iee 
(Pêloponèse) u n peu avant q u e cet te ville ne fût 
bouleversée pa r un t r e m b l e m e n t de t e r r e , on leur 
a t t r ibua i t un pressen t iment infaillible de l 'ave
nir , et Pl ine n 'é ta i t que l ' écho des croyances 
popula i res lorsqu ' i l disait q u ' u n e maison que les 
ra t s abandonnen t est m e n a c é e d ' une ru ine p r o 
chaine . 

On leur donnai t des significations a l légor iques 
dans les e m b l è m e s e t l e s é n i g m e s . Ainsi , Hé ro 
dote nous apprend que les Scythes , en gue r re 
avec Dar ius , envoyèrent à ce ro i , en t re aut res 
choses , un ra t , ce qui voulai t d i re , selon l 'expli
cat ion qu ' en donna Gobrias , q u ' à moins de se 
cache r sous t e r r e c o m m e les ra ts , les Perses , 
c o m m a n d é s par D a r i u s , n ' é chappe ra i en t pas 
aux flèches des Scy thes . 

Mais c'est su r tou t dans les présages que les 
ra ts ont j oué u n grand rôle . Ils é ta ient regardés 
c o m m e p rophé t i ques , aussi bien q u e les cor
beaux e t l e s poulets sacrés ; on é tudia i t rel igieu
sement les signes favorables ou sinistres qu' i ls 
pouvaient d o n n e r . Le cri aigu d 'un rat , ou m ê m e 

d 'une souris , suffisait p o u r rompre et annuler les 
auspices , lorsque les augures é ta ient assemblés . 
Il n ' e n fallut pas davan tage à F a b i u s Maximus 
p o u r abd ique r la d ic ta tu re , et à Caius F l ami -
n iu s , généra l de la cavalerie , p o u r se démet t r e 
de sa charge , c o m m e si ces a n i m a u x leur en 
eussent donné l 'ordre exprès de la par t de J u 
pi ter . Les chaussures de Papi r ius Carbon ayant 
été rongées par les r a t s , cet é v é n e m e n t fut consi
déré c o m m e l ' avan t -coureur de sa m o r t , et 
Marcel lus fut plus t roub lé avant sa dernière 
c a m p a g n e de ce que les rats avaient porté 
leurs dents sacrilèges sur l 'or d u t emple de J u 
pi ter , que de tous les autres signes funestes qui 
l 'avaient i nqu ié t é . 

Les idées supers t i t ieuses é ta ient si r é p a n d u e s 
et dans le bas peuple et p a r m i les grands , que 
Cicéron se c ru t obligé de les p r e n d r e à par t i et 
de s'en m o q u e r p u b l i q u e m e n t . « Nous sommes , 
dit-il (1), si légers e t si i m p r u d e n t s , que si les 
ra ts v iennent à r onge r que lque chose , quo ique 
ce soit leur mét ie r , nous en faisons u n prod ige . 
Avant la gue r r e des Marses, sur ce que les rats 
avaient rongé des boucl iers à L a v i n i u m , les 
aruspiees p r o n o n c è r e n t que c 'étai t u n prodige 
hor r ib le , c o m m e s'il impor ta i t b e a u c o u p que les 
ra ts , qui rongen t j o u r e t nui t , eussent rongé des 
boucl iers ou des cribles . Si nous donnons à cela 
de l ' impor tance , il s 'ensuit que p a r c e q u e les 
rats on t rongé chez moi les livres de la r épu
b l ique de P la ton , j e dois c ra indre p o u r la Répu
blique, ou q u e s'ils venaient à ronger les livres 
d 'Ep icure sur la vo lup té , je devrais c ra indre la 
c h e r t é des vivres. » 

Le grave Caton s 'égayait aussi sur les présages 
qu ' on t irait des ra t s . Consul té p a r des gens qui 
le pressaient de leur expl iquer ce que signifiaient 
des chaussures rongées p a r les ra t s : a Rien, 
l eur répondi t - i l . Quoi d ' é tonnan t q u e les ra ts 
a ient m a n g é des chaussures ? Pa r exemple , ce 
serai t u n prodige inouï si les chaussures avaient 
m a n g é les ra t s . » 

Enfin, dans l ' anc ienne R o m e , les ra ts ont con
t r ibué aux diver t i ssements publ ics et ont servi 
aux jeux de l 'enfance. D'après L a m p r i d e , l ' em
pe reu r Hél iogabale en fit rassembler dix mille 
pour figurer dans le c i rque , où ta".t de gladia
t eurs , t a n t de bêtes féroces de toute espèce 
avaient déjà provoqué les app laud i s sement s ou 
les huées de la populace ; et Horace nous ap
prend que les enfants s ' amusa ien t à atteler les 
rats à de petits char iots ; ce qu i , pour le dire 

(1) Cicéron, De dioinatione, lit). II. 
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en passant , devait ê tre moins cur ieux q u e les ra ts 

danseurs de corde que l 'on a vus en E u r o p e vers 

le mi l ieu d u siècle dern ie r . 

De nos j o u r s , les rats n ' o n t p lus de parei ls 

rôles à j oue r , mais ils sont tou jours u n e plaie 

qui va se r épandan t pa r tou t où l ' h o m m e s 'établi t . 

Chez nous , on t rouve deux espèces de ra ts , 

vivant l ' une à côté de l ' autre ; dans b ien des en
droits, cependan t , la plus forte a c o m p l è t e m e n t 

expulsé la p lus faible. Ces deux espèces sont les 

suivantes : 

L E B A T O R D I N A I R E O U R A T N O I R — MUS KATTVS. 

Die Hausratte, The Black liât. 

L E R A T S U R M U L O T — MUS VECUMJNUS. 

Die Wanderratte, The Brawa Rat. 

C a r a c t è r e s d u r a t o r d i n a i r e . — Ce rat (fig. 

il) est d ' u n e cou l eu r assez un i forme ; le dos 

et la queue sont d'un b r u n no i r foncé, passant 

peu à peu à la te in te gris-noir du v en t r e . L a 

queue est un peu plus longue q u e le corps ; elle 

a de 250 à 2 6 0 éca i l l e s ; les plis du palais sont 

lisses. 

Un mâle adul te a u n e l ongueu r totale de 36 

cent., dont 16 a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e . 

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

animal a- t- i l fait son appar i t ion en E u r o p e ? 

C'est ce qu ' i l est impossible de fixer avec p r é 

cision. On ne t rouve dans les au teurs anciens 

aucun passage qu i puisse s ' appl iquer au ra t or
dinaire. Alber t le Grand est le p r e m i e r na tu ra 

liste qui en fasse men t ion c o m m e d'un a n i m a l 

se t rouvant en A l l emagne ; il é ta i t donc déjà 

établi dans nos contrées au douz ième siècle. 

Comme le r a t s u r m u l o t , il est p robab l emen t 

originaire de la Per se , où il existe en quan t i t é 

innombrab le . J u s q u e dans la p r e m i è r e moi t i é du 
siècle dern ie r , il régna i t seul en E u r o p e ; mais , 

depuis, le s u r m u l o t est venu lui d i spu te r la 

place, l'a refoulé, et l'a dé t ru i t dans ce r t a ins en
droits. 

Le ra t ordinai re est r é p a n d u sur tou te la t e r r e , 

les régions les plus froides excep tées ; mais il ne 
s'y mon t r e plus en grandes bandes , on ne l'y 

trouve qu ' i so lément . Il a suivi l ' h o m m e dans 

tous les c l i m a t s ; il a p a r c o u r u avec lui les t e r res 

et les m e r s . Il est hor s de doute qu'il n 'existai t 

pas en Amér ique , en Austral ie e t en Afr ique, 

mais les vaisseaux l 'ont appor t é sur tou tes les 

plages, et de là il a gagné l ' in té r ieur des te r res . 

On le t rouve m a i n t e n a n t dans tou t le sud de 

l'Asie, su r tou t en Perse et aux I n d e s ; en Afr ique, 

en Egyp te , en Barbar ie , au cap de B o n n e - E s p é 

r a n c e , dans tou te l ' A m é r i q u e , l ' A u s t r a l i e , et 

n o n - s e u l e m e n t dans les colonies eu ropéennes , 

mais encore dans t ou t e s les îles de l 'océan Pac i 

fique. 

C a r a c t è r e s d u r a t a u r m n l o t . — Le Surmulot 

{fig. 48) est un peu p lus g rand q u e le p récéden t ; il 

a 52 cent , de long, sur lesquels 19 appa r t i ennen t 

à la queue . Les plis du palais sont v e r r u q u e u x . 

D 'o rd ina i re , le mi l ieu du dos est plus foncé que 

les flancs ; ceux-ci on t une te in te g r i s - j aunâ t re . 

La par t ie supér ieure d u corps est gr i s -brun , la 

par t ie infér ieure est gris pâ le , et les deux cou

leurs sont n e t t e m e n t t r a n c h é e s , quelquefois on 

trouve sur la face supér ieure des poils b r u n s . 

On r encon t r e des ra t s b lancs avec les yeux 

r o u g e s . 

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

est t r è s - p r o b a b l e m e n t or iginaire de l'Asie cen

t ra le , de l ' Inde ou de la P e r s e . On connaî t exac

t e m e n t la da te de son appar i t ion en E u r o p e . Il 

serait pos s ib l e , à la vér i té , qu 'Ë l i en eût déjà 
par lé de lu i . Cependan t , la chose est encore i n 

cer t a ine , car la taille qu ' i l assigne à l ' an imal 

qu 'on p o u r r a i t assimiler au su rmulo t est en dé 

saccord avec les d imens ions de ce ra t . Il di t q u e , 

à certains m o m e n t s , les rats caspiens, c o m m e il 

n o m m e l 'animal don t il pa r le , e n t r e p r e n n e n t de 

grands voyages, r éun i s en bandes i nnombrab l e s ; 

qu ' i ls t raversen t les cours d 'eau à la nage , cha 

cun se t enan t par les dents à la q u e u e de celui 

qui le p récède . « Arr ivent - i l s dans u n c h a m p , 

dit-il , ils en dé t ru i sen t la moisson et g r impen t 

sur les a rbres pour en m a n g e r les fruits, mais ils 

sont souvent dé t ru i t s pa r les nuées d 'oiseaux de 

proie qu i les suivent , et pa r les r e n a r d s . Ils ont la 

tail le de l ' i c h n e u m o n ; son t farouches , m o r d e n t , 

ont des dents assez fortes p o u r r o n g e r le fer, 

c o m m e les souris Canautanes de Babylone, d o n t 

on envoie les four rures en P e r s e , et don t on se 

sert pour d o u b l e r l e s v ê t e m e n t s . «Pal las est le p r e 

m i e r qui a i t décr i t le su rmulo t c o m m e un animal 

d 'Eu rope . Il di t q u e dans l ' au tomne de 1727, après 

u n t r e m b l e m e n t de t e r r e , ces ra ts ont fait i r r up 

t ion en grandes masses depuis les bords de la 

m e r Caspienne et les steppes de la Rouman ie . Ils 

t raversèrent le Volga près d 'As t rakhan , et de là se 

répand i ren t r a p i d e m e n t dans l 'ouest . P resque à 
la m ê m e époque , en 1732, des navires les t r ans 

por t è ren t des Indes orientales en Ang le t e r r e , et 

ils c o m m e n c è r e n t alors à faire le tour du m o n d e . 

En 1750, ils p a r u r e n t dans la P russe o r i en t a l e ; 

en 1753 à Paris ; en 1780, ils é ta ien t c o m m u n s 
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dans tou te l 'Al lemagne; en Danemark , on ne les 
connaî t que depuis une soixanta ine d 'années ; et 
s e u l e m e n t depu i s 1809, en Suisse. En 1775, ils 
furent t ranspor tés dans l 'Amér ique du Nord , et 
s'y r é p a n d i r e n t r a p i d e m e n t ; c e p e n d a n t , e n 1825, 
ils n 'avaient q u e peu dépassé Kingston dans le 
Canada supér ieur , et, il y a que lques années , ils 
n 'avaient pas a t te in t le hau t Missouri . On ne sait 
pas à quel le époque ils ont fait l eu r appar i t ion 
en E s p a g n e , au Maroc , à Alger , à Tun i s , au cap 
de Bonne -Espé rance . Dans tous les cas, ils sont 
m a i n t e n a n t r é p a n d u s sur tou tes les côtes de 
l 'Océan ; on les t rouve dans les îles les plus d é 
sertes , les p lus a r ides . P lus g rands et plus forts 
q u e les ra ts o rd ina i res , ils se sont emparés des 
l ieux q u e ceux-ci hab i ta ien t , et a u g m e n t e n t à 
mesure q u e les au t res d i m i n u e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 

espèces de rats on t les m û m e s m œ u r s , les m ê m e s 
h a b i t u d e s ; n o u s les c o m p r e n d r o n s , pa r consé 
quent , dans une seule et m ê m e descr ip t ion . 

L e s u r m u l o t hab i t e les é tages inférieurs des ha
b i t a t ions , les caves, les sous-sols, les égouts , les 
puisards , les canaux , le bord des rivières ; tandis 
q u e le r a t ord ina i re hab i te les étages supér ieurs , 
les greniers , les g ranges , e tc . ; c'est à peu près là 
la seule différence que nous ayons à s ignaler . 

Le p r emie r c o m m e le second fait sa d e m e u r e de 
tou te habi ta t ion h u m a i n e où il p o u r r a t rouver 
de la n o u r r i t u r e . On les r encon t r e de la cave j u s 
q u ' a u grenier , du salon j u s q u ' a u x cabine ts d 'a i 
sances , du palais j u squ ' à la c h a u m i è r e . Us vivent 
dans les écur ies , les granges , les cour s , les j a r 
dins , au bord des cours d 'eau, des canaux , de la 
m e r , dans les égouts , pa r tou t en u n m o t où ils 
peuvent v ivre ; le rat ord ina i re ou ra t d o m e s t i q u e , 
cependan t che rche tou jours à res te r le plus p rès 
possible des l ieux hab i tés . 

A d m i r a b l e m e n t organisés pour la des t ruc t ion , 
ils sont occupés sans cesse à t o u r m e n t e r , à affliger 
l ' h o m m e , à lui causer les dégâts les p lus sens i 
bles. Pal issades , m u r s , por tes , se r ru res , r ien ne 
sert pour se m e t t r e à l 'abri de leurs a t te intes . Ne 
t rouvent - i l s pas de c h e m i n , ils s 'en frayent u n ; 
ils pe r cen t les p lanches de chêne les plus épais
ses, e t finissent m ê m e par percer les m u r s . Des 
fondat ions profondes , du c imen t solide, ou u n e 
couche de m o r c e a u x de verre associés aux pierres 
peuven t seuls les a r r ê t e r . Mais s i , pa r m a l h e u r , 
une seule p ie r re vient à se dé tacher , la b r è c h e est 
b ientô t faite, et l 'obstacle est f ranchi . 

Cependant , ce n 'es t là que le m o i n d r e des e n 
nuis qu ' i l s causen t . L e u r voraci té les rend plus 
redoutables encore . T o u t l eu r est bon . L ' h o m m e 
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Fig. 48. Le Rat surmulot. 

n'a aucune subs tance a l imenta i re que les ra ts ne 

mangent auss i . S'ils a ima ien t l 'eau-de-vie, l 'on 

pourrai t d i re qu' i ls p r e n d r a i e n t l eu r pa r t de t ous 

nos a l iments , de tou tes nos boissons. Mais cela 

ne leur suffit pas : ils s ' a t taquent à b ien d ' au t re s 

choses e n c o r e , à des a n i m a u x vivants et m o r t s , 

aux cha rognes les p lus p u a n t e s , aux o rdures 

m ê m e . Ils m a n g e n t d u cuir , de la co rne , des 

grains, des écorces d ' a rb re , tou te subs tance vé 

gétale en u n mot , et ce qu' i ls ne m a n g e n t pas , ils 

le rongent . On en a vu dévorer en pa r t i e des e n 

fants endormis dans leur be rceau . 

S'il faut en croire la t r ad i t ion , Poppie l , qu i 

régnai t en Po logne au c o m m e n c e m e n t du neu 

vième siècle, devint la proie des ra ts ; et ce 

furent aussi des r a t s , qu i , au neuv ième siècle, dé

vorèrent , d i t -on , dans la Tour des Souris (Mâu-
seturm) s i tuée au mi l i eu d u Rh in , non loin de Bin-

g e n , H a t t o I I , a rchevêque de Mayence, don t l 'ava

rice et l ' impiété avaient excité le cou r roux du ciel. 

Il n 'est pas de propr ié ta i re qu i ne sache p a r 

expérience combien les ra ts sont dange reux p o u r 

les a n i m a u x domes t iques . Aux cochons q u ' u n 

excès de graisse r end insensibles ou i n c a p a 

bles de se défendre , ils e n t a m e n t la peau , les 

oreilles, la q u e u e ; ils mangen t la m e m b r a n e pa l 

maire des oies ; ils enlèvent aux dindes couveu- i 

B R E H M -

ses des p o r t i o n s d u d o s ou des cuisses ; ils en t ra î 

nen t les canetons dans l 'eau, les no ien t , puis les 

r a m è n e n t sur le r ivage et les dévorent sous les 

yeux de la m è r e . Us sont u n vrai fléau pa r tou t où 

ils se t rouven t en grand n o m b r e . Il est tels l ieux 

où ils appara issent quelquefois en tel le quan t i t é , 

que l 'on se refuserai t à y croire si les preuves 

n ' é t a i en t là c o m m e t émo ignage . Ainsi , à Par i s , 

on en t ua en qua t r e semaines , dans u n seul 

abat to i r , seize mi l le . Qui ne sait qu ' à Montfau-

con, c h a m p d 'équarr i ssage de la capi ta le , ils dé

vorèren t en u n e nui t les cadavres de t rente-c inq 

chevaux (1). 

R e m a r q u e n t - i l s que l ' h o m m e ne peu t r ien 

contre eux, l eur i m p u d e n c e s'en accroî t et passe 

toutes les bo rnes . C'est au poin t que l 'on serai t 

t en té d ' a d m i r e r leur hardiesse et leur t émér i t é , 

si l 'on n 'avai t des ra isons sérieuses de les ha ï r . 

Quand j ' é t a i s enfant , il n 'y avait à la maison 

a u c u n cha t qui a t t aquâ t les ra ts . Ceux q u e n o u s 

avions é ta ien t c o m m e des enfants gâtés du lo 

gis et se pe rme t t a i en t au p lus d 'a t t raper quelques 

sour is . Aussi les ra ts se mult ipl ièrent- i ls de façon 

à ne pas nous laisser de repos . Quand nous d î 

nions , ils descenda ien t les escal iers , en t ra ien t 

( 1 ) Voyez Parent-Duchatelet, des Chantiers d'équarrissage 
de la ville de Paris (Annales d'Hyg., 1832, t. VIII, p. 93.) 
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dans la salle à m a n g e r , venaient j u s q u ' à la tab le , 

regarda ien t s'il n 'y avait r ien p o u r eux. Nous le 

v ions-nous p o u r les chasser, ils s 'enfuyaient , 

ma i s un ins tant après ils é ta ien t de r e tou r . La 

nu i t , ils coura ien t sous le toi t , en t r e les plan

c h e r s ; on au ra i t di t une a r m é e de ba rba res en 

m o u v e m e n t . T o u t e la ma i son en re ten t i s sa i t . 

E t c 'é ta ient des rats o rd ina i res , la me i l l eu re des 

deux espèces , les ra ts voyageurs é t an t pires 

encore . 

Las Cases racon te que , le 27 j u i n 1816, Napo

léon et ses c o m p a g n o n s d u r e n t se passer de dé

j e u n e r ; les ra t s avaient péné t r é dans la cuis ine 

p e n d a n t la nu i t et avaient tout dévoré . Ils é ta ient 

en g rand n o m b r e à Sa in te -Hélène , e t leur m é 

chance t é et leur i m p u d e n c e é ta ient ex t rêmes . 

Que lques j o u r s l eu r suffisaient p o u r pe rce r les 

m u r s et les cloisons en p lanches de l 'habi ta t ion 

impér ia le . P e n d a n t que l ' e m p e r e u r était à tab le , 

ils en t ra ien t dans la salle à m a n g e r , et, après le 

repas , on était obligé de l eu r faire u n e vér i table 

g u e r r e . Un soir, l ' e m p e r e u r vou lu t p r e n d r e son 

c h a p e a u , u n gros r a t en sor t i t . Les palefreniers 

au ra i en t voulu élever des vola i l les ; ma i s ils du 

r e n t y r e n o n c e r ; les ra ts les m a n g e a i e n t ; ils 

g r impa i en t sur les a rbres et y enlevaient les 

oiseaux e n d o r m i s . 

Les m a r i n s sur tou t on t b e a u c o u p à souffrir de 

ces a n i m a u x : pas un navi re n ' es t sans ra t s . 11 

n 'y a pas m o y e n de les dé t ru i r e à bo rd des an

ciens b â t i m e n t s , et les n o u v e a u x en sont infestés 

dès l eur p remie r c h a r g e m e n t . Dans de longues 

t raversées , ils se mul t ip l i en t d ' une m a n i è r e ef-

frante, s'ils on t des vivres à souhai t , et le navire 

en devient p r e s q u e inhab i tab le . L o r s q u e Kane , 

dans son voyage dans les m e r s pola i res , é ta i t r e 

t enu pa r les glaces, les ra t s s 'é ta ient t e l l ement 

mul t ip l i és , qu' i ls lui causè ren t les dégâts les plus 

considérables . On résolut de les en fumer ; p o u r ce 

faire, on ferma tou tes les issues et l 'on b r û l a dans 

la cale u n mé lange de soufre, de cu i r e t d ' a rsen ic ; 

t o u t l 'équipage passa sur le p o n t la froide nu i t du 

30 s e p t e m b r e . L e l e n d e m a i n m a t i n , on vit que 

ce moyen n 'avai t p rodu i t a u c u n effet. On a l 

l u m a u n e g rande quan t i t é de c h a r b o n , e spéran t 

t u e r ainsi les ra t s . En q u e l q u e s ins tan ts , la cale 

et l ' en t r epon t é ta ien t r empl i s de gaz tox ique ; 

d e u x mate lo ts furent assez i m p r u d e n t s p o u r y 

descendre , e t t o m b è r e n t asphyxiés , l 'on eu t beau

coup de pe ine à les en r e t i r e r . Une l an t e rne q u e 

l 'on y p longea s 'é teigni t auss i tô t , mais le navire 

p r i t feu, et ce n e fut qu ' avec les p lus grands ef

forts , le capi taine et les mate lo t s exposant 

p lus d 'une fois leur vie, q u ' o n parvint à l 'é tein

d re . Le j o u r suivant , on ne t rouva q u e v ing t -hu i t 

cadavres de ra t s . Les survivants con t inuèren t à 

se mul t ip l ie r au poin t qu 'on ne pouvai t plus 

r ien préserver de leurs a t t e in tes . Us mangea ien t 

les four ru res , les hab i t s , les chaussures ; ils s 'é

tabl issaient dans les l i ts , sous les couver tures , 

dans les gants , les bonne t s , les caisses à provi

sions, don t ils dévora ien t le con tenu . On eut r e 

cours à u n nouveau moyen . Le mei l leur chien 

fut descendu dans la c a l e ; mais b ientô t ses hu r 

lements appr i r en t q u ' a u lieu d 'ê t re le va inqueur 

il étai t le va incu . On le re t i ra , et l 'on vit q u e les 

rats lui ava ien t rongé la p lan te des pieds . Plus 

t a rd , u n E s q u i m a u s'offrit à t u e r les ra t s à coups 

de flèches, et il fut assez h e u r e u x p o u r que Kane, 

qu i faisait cu i re les ra t s , eû t t o u t l 'hiver de la 

viande fraîche. Enfin, u n r e n a r d q u e l 'on a t t r apa , 

fut enfermé dans la cale : il pa ru t s'y b ien t rou 

ver et il y vécut des rats qu ' i l p r ena i t en q u a n 

ti té suffisante. 

Ces divers faits, sur l e sque l s le moindre doute 

ne saura i t s 'élever, son t bien p rop res à nous 

faire accep te r , en éca r t an t ce qu ' i ls ont d 'exa

géré et le mervei l leux qui les a c c o m p a g n e , les 

réci ts que les anc iens e t les m o d e r n e s nous ont 

laissés t o u c h a n t les méfai ts des ra t s . 

C'est à des ra t s , selon Hérodo te , qu ' i l faudrai t 

a t t r ibuer la victoire q u e Se thon ou Sévéchus , roi 

des Égypt iens , r e m p o r t a s u r S e n n a c h é r i b , roi des 

Arabes et des Assyriens. Celui-ci s 'était avancé 

j u squ ' à Pé luse et é ta i t sur le po in t d 'en venir 

aux mains avec l ' a rmée de Se thon , t rop faible 

pour s 'opposer à ses p rogrès , l o r s q u ' u n e mul t i 

t u d e effroyable de ra ts se r épand i t dans son 

c a m p , et y rongea les cordes des arcs et tou tes 

les courroies des bouc l i e r s . Ainsi d é s a r m é s et 

h o r s d 'é tat de se défendre , les Assyriens furent 

obligés de se r e t i r e r avec g rande pe r te d ' h o m 

m e s . 

Dans l 'une des Cyclades , si l 'on en croi t S t r a -

bon , et P l ine , après lui , les rats furent cause d 'un 

désastre b ien a u t r e m e n t m é m o r a b l e . Ils ravagè

r e n t les t e r res , coupè ren t les moissons, les l é 

gumes , dévas tè rent les greniers , en u n mot , 

affamèrent l ' île, ensu i te ils a t t a q u è r e n t les hom

mes et les a n i m a u x j u s q u e dans les villes. Us 

é ta ient en si g r ande quan t i t é , que les hab i t an t s , 

n e pouvant espérer de t u e r , m ê m e sans rés is 

t a n c e , t an t de mil l iers de ra t s , qui sembla ien t 

sort ir de t e r r e , p r i r en t le par t i d ' abandonne r ce 

qu ' i ls ne pouvaien t conserver et qu i t t è r en t l ' î le. 

Des événements semblab les ont eu lieu en Ita

lie. Les h is tor iens de l 'ant iqui té , les poêles , r a p 

por t en t que les hab i t an t s de Cosa, à p résen t Or-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bitello, furent con t ra in t s de fuir devant des 

légions de rats qu i avaient envahi leur ville, u Les 

habi tants de Ceret to , pet i te ville du r o y a u m e de 

NaplfiS , se s o u v i e n n e n t , dit Misson qu i écr i 

vait vers la fin du xvn* siècle, d 'avoir été ob l i 

gés, il n 'y a pas c inquan te ans , de d i spu te r le 

terrain avec les ra ts , c o m m e avaient fait les Ab-

dérites. Les t r e m b l e m e n t s de t e r r e causés par 

les embrasemen t s du m o n t Vésuve, d o n n è r e n t 

lieu à cet événement . La ville de Ceret to en fut 

presque tou t e bouleversée , u n e bonne par t ie de 

ses habi tants d e m e u r è r e n t sous les ru ines , et 

ceux qu i eu ren t le b o n h e u r de se sauver, se re t i 

rèrent dans la plaine, où ils é tab l i ren t u n e espèce 

de camp ; mais b ientôt il ne fut pas de beaucoup 

plus sûr q u e la ville : u n e a r m é e de rats vint les 

y menacer d 'un sort plus t r is te q u e celui qu' i ls 

avaient évité, c ' e s t -à -d i re de les m a n g e r t o u t 

vifs. On opposa le fer et le feu à ces légions furieu

ses ; on fit de bons r e t r a n c h e m e n t s et l 'on exerça 

duran t p lus ieurs nu i t s une survei l lance active, 

crainte de surpr i se : j a m a i s a l a r m e ne fut p lus 

chaude . » 

Les rats sont passés ma î t r e s dans tous les 

exercices corpore ls . Ils cou ren t avec u n e t rès-

grande r ap id i t é ; ils g r i m p e n t à mervei l le , m ô m e 

sur des parois t rès - l i sses ; ils nagen t a d m i r a b l e 

ment ; ils font des bonds cons idé rab les ; ils sa

vent m ê m e creuser la t e r re . Le s u r m u l o t para î t 

plus v igoureux et plus adro i t que son congé

n è r e ; toujours est-il qu ' i l nage et g r i m p e mieux 

que lui. Il p longe p re sque aussi b ien que les an i 

maux aqua t iques , et peu t m ê m e a t t e indre les 

poissons en les poursuivant dans l ' eau. On dirait , 

dans bien des cas, que l 'eau est son vér i table m i 

lieu. S'il est poursuivi , il se réfugie dans u n e 

rivière, u n é tang, u n fossé, et , s'il le faut, il les 

t raverse , soit en nagean t à la surface, soit en 

courant au fond de l 'eau, et cela p e n d a n t l o n g 

temps . Le rat ord ina i re n ' en fait a u t a n t que 

dans un cas d 'absolue nécess i té . 

De tous leurs sens, l 'odorat et su r tou t l 'ouïe sont 

les plus parfa i ts ; leur vue cependan t n 'es t point 

mauvaise, et t rop souvent ils font p reuve d 'un 

goût assez développé. Ainsi , lorsqu' i ls pi l lent une 

chambre de provisions, ils savent choisir les 

mets les p lus dél icats . 

J e n'ai pas besoin d 'a jouter que l 'on n e sau 

rait l eur refuser de l ' intel l igence : il faut aussi 

leur accorder de l 'astuce et u n certain j u g e m e n t , 

qui leur pe rmet d 'éviter bien des d a n g e r s . 

Ainsi, u n ra t qui t o m b e dans un piège fait 

quelquefois usage de la ruse , il s imule le mor t , 

com m e l 'opossum. Un j o u r mon père en prit un 

qui res ta i t immobi le dans la ra t iè re , se laissant 

rouler à droi te et à gauche . Cependan t son œil 

brillait encore , et t rop p o u r q u ' u n observa teur 

aussi habi le que m o n père s'y laissât p r e n d r e . Il 

je ta l 'animal dans la cour , mais il le fit en p r é 

sence d ' un c h a t ; aussitôt le m o r t de r e p r e n d r e 

vie et de che rche r à s ' enfu i r ; le cha t ne lui en 

laissa pas le t emps , en deux sauts , il l 'avai t saisi. 

Non-seu lement , c o m m e nous l 'avons déjà fait 

r e m a r q u e r , les deux espèces de rats sont en lu t te 

con t inue l l e ; ma i s les individus d ' une m ê m e es

pèce se l ivrent éga lement de fréquents c o m b a t s . 

Là où ils sont a b o n d a n t s , le b ru i t et les cris ne 

cessent pas de t ou t e la n u i t ; la batai l le con t inue 

encore q u a n d une par t ie a déjà pris la fui te . Les 

mâles vieux et m é c h a n t s sont bannis de la so

ciété, et vivent soli taires. 

L ' accoup lemen t a l ieu au mil ieu d u b r u i t et 

des c r i s ; p lus ieurs mâles c o m b a t t e n t toujours 

pour une femelle. Un mois ap rès , la femelle 

me t bas de c inq à vingt et un peti ts , t r è s -g ra 

cieux, qu i pla i ra ient à chacun , s'ils n ' é ta ien t 

des r a t s . 

Voici ce que Dehne , qui a fait des observat ions 

sur des su rmulo t s a lb inos , di t à p ropos de leur 

r ep roduc t ion . 

« Le l ° r mars 1852, une femelle de r a t b lanc 

mi t bas sept pe t i t s . Elle s 'était fait dans sa cage 

u n épais nid de pail le. Les peti ts avaient la taille 

d 'un hanne ton , é ta ient rouges de sang , et fai

saient en tendre u n léger p i au lemen t à c h a q u e 

m o u v e m e n t de la m è r e . Le 8, ils é ta ient déjà 

b lancs . Du 13 au 10, leurs yeux s 'ouvr i ren t . Le 

18 a u soir , ils sor t i ren t pour la p r e m i è r e fois; 

mais q u a n d la m è r e vit q u ' o n les observait , elle 

les pr i t dans sa b o u c h e , l 'un après l ' au t re , e t les 

t r anspor ta dans son nid. Que lques -uns s ' échap

pè ren t de nouveau par u n e au t r e ouve r tu r e . C'é

ta ient des a n i m a u x c h a r m a n t s , gros c o m m e une 

souris na ine , avec des queues longues de 8 cent . 

Le 2 1 , ils avaient la taille d 'une sour is ordi 

nai re , le 28 celle d 'un m u l o t . Us té ta ien t en

core le 2 avr i l , j oua i en t ensemble , se chas

saient , s 'agaçaient de la façon la plus gracieuse 

et la plus amusan te ; ils s 'asseyaient sur le dos 

de leur m è r e , et se faisaient por te r pa r elle. 

Les souris b lanches ne sont pas , il s 'en faut, 

aussi pla isantes . 

« Le 9 avril , j e séparai la m è r e d 'avec ses pe 

t i ts , et la mis avec le mâle . Le 11 mai , j ' e u s une 

seconde po r t ée . 

« Je mis au c o m m e n c e m e n t d'avril une pa i re 

de ceux qui é ta ient nés le I " mar s dans un grand 

bocal , pourvu d ' une ouver ture de 12 cent . Dans 
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l ' après -midi d u l " j u i n , j ' e n obt ins u n e por tée 

de six peti ts : le couple étai t alors âgé de 

103 j o u r s . Malgré la g r andeu r d u vase, la m è r e 

paraissait se t rouver à l ' é t ro i t . El le lit de vains 

efforts pour ag rand i r sa d e m e u r e . Ses pet i t s , 

qu 'e l le cacha i t de telle façon q u ' o n ne pouvait 

les voir, mais qu'el le savait où re t rouve r , fu

r e n t allaités j u s q u ' a u 22; ils é ta ien t a lors tout 

b lancs . Un j o u r , ils d i spa ru ren t , la m è r e avait 

dévoré j u s q u ' a u de rn i e r . » 

Re ichenbach a p lus ieurs fois é té t é m o i n du 

m ê m e fait. « J 'a i eu divers acc iden ts , d i t - i l , avec 

m e s ra ts blancs . Quat re fois déjà ils avaient eu 

des pet i ts , de qua t r e à sept pa r p o r t é e , et t o u 

j o u r s les pa ren t s les avaient dévorés . La der 

n iè re fois, j e r e m a r q u a i q u e c 'étai t le pè re sur 

tout qu i les m a n g e a i t ; j e l 'éloignai donc , mais j e 

le perd i s . Trois semaines d u r a n t , il c o u r u t dans 

la c h a m b r e , et j e n e p u s l ' a t t raper : il n ' e n t r a i t 

dans u n a u c u n p iège , et j e ne pouvais dép lace r 

t ous les meub les ; enfin, il se sauva u n e nu i t pa r 

u n e fenêtre qu ' on avait laissée ouver te . » 

C h a s s e e t m o y e n s d e d e s t r u c t i o n . — Les 

moyens que l 'on a employés p o u r d é t r u i r e les 

rats sont i nnombrab le s et c h a c u n a servi au 

moins p e n d a n t que lque t e m p s . Ces an imaux 

r emarquen t - i l s qu'i ls sont poursuivis avec achar 

n e m e n t , ils émig ren t ; mais la poursu i te se re lâ-

che-t-el le, ils r ev iennen t ; e t une fois qu ' i l s se 

sont établis de nouveau dans un endroi t , ils s'y 

mul t ip l i en t avec u n e telle rap id i té que les anciens 

dégâts se renouvel lent . Le p rocédé le p lus usité 

est le poison, sous différentes formes , qu ' on place 

dans les endro i t s f réquentés pa r ces r o n g e u r s ; 

mais ce moyen , o u t r e qu ' i l est c rue l , est tou

j o u r s dangereux ; les rats vomissent u n e par t ie 

d u poison, et peuven t ainsi empoi sonner diverses 

subs tances , pa r exemple des gra ins , des p o m m e s 

de te r re . Le m i e u x est de leur donne r u n m é 

lange de mal t et de chaux vive, qu i excite l eur 

soif, et les tue dès qu ' i ls ont b u la quan t i t é d ' eau 

nécessai re p o u r é te indre la chaux. 

Dans beaucoup d 'endroi ts , on croi t q u e la p r é 

sence d 'un coq (Kaulhahn) noi r ou blanc chasse 

les ra t s . 

Lenz a vou lu examine r le fa i t , et r acon t e 

q u ' u n auberg is te , qui avait ache té l ' auberge de 

Schnepfen tha l , ayant mis u n coq noir dans sa 

basse-cour , auss i tô t sa maison fut débar rassée 

des ra ts qui l 'avaient infestée de tous t e m p s . 

Mais, d 'un au t r e côté, il a vu q u ' u n coq noi r , 

enfermé dans u n e cage et mis dans la cave, 

ne préservai t n u l l e m e n t les p o m m e s , les l é g u 

m e s , le lard des a t te in tes des ra ts ; chez un de 

ses amis , les ra ts m a n g è r e n t m ê m e u n coq blanc . 

D 'au t res pe r sonnes de sa connaissance avaient à 

la fois et des coqs bigarrés e t des r a t s ; d ' au t res , 

auxque l s Lenz donna de ces coqs, furent les uns 

débar rassés , les aut res encore plus infestés de 

ra t s . Ces expér iences n ' o n t donc d o n n é aucun 

résu l t a t satisfaisant. 

Mais ce qu i dé t ru i t le m i e u x les rats ce sont 

encore leurs ennemis na tu re l s , les busards , les 

oiseaux de proie n o c t u r n e s , les co rbeaux , les 

belet tes , les chats et les chiens r a t i e r s . Souvent , 

cependan t , les chats n 'osen t pas a t t a q u e r les ra t s . 

D e h n e a vu à H a m b o u r g a u bord des canaux , 

ch i ens , chats et rats e r re r de société , a u c u n ne 

songean t à faire de m a l à l ' au t re , e t , p o u r m o n 

c o m p t e , j e connais beaucoup d e cha ts qu i n 'at

t a q u e n t pas les r a t s . Il y a cependan t p a r m i les 

cha ts q u e l q u e s bonnes races qui chassent le rat 

avec passion, m a l g r é les difficultés qu ' i l s r en 

con t ren t souvent . J ' e n ai vu u n qu i n 'avait pas 

encore a t te int le t iers de sa tail le, se livrer à cel le 

chasse e t y m e t t r e u n e tel le a rdeur qu ' i l se 

laissa en t ra îner pa r u n gros r a t j u s q u ' a u h a u t 

d 'un m u r sans lâcher prise ; à la fin il s 'en rendi t 

m a î t r e . Du res te , u n e telle a r d e u r n 'es t pas n é 

cessa i re ; u n cha t éloigne les ra t s pa r sa seule 

p résence . Il doit l eur ê t re fort désagréable de 

sent i r dans l eu r voisinage un e n n e m i avec le

quel ils n ' on t pas u n ins tan t de sécur i té ; qu i 

rôde dans l ' ombre de la nui t , sans q u e le p lus 

léger b ru i t le t rah i sse , sans q u e r ien a n n o n c e 

son a p p r o c h e ; don t les yeux péné t ran t s sonden t 

chaque t r ou , c h a q u e coin ; qu i est à l'affût au 

près de tous les passages ; qui les saisit avant 

qu ' i l s l 'aient v u , les écrase sous ses griffes et 

le déch i r e à belles den t s . Les rats n ' a i m e n t 

na tu re l l emen t point de tels voisins, e t ils é m i 

gren t vers u n endro i t où ils au ron t plus de t ran

qui l l i té . Nous pouvons donc d i re q u e le cha t 

est toujours le mei l leur auxi l ia i re que l ' h o m m e 

puisse avoir pour se débar rasse r de ces hôtes 

i m p o r t u n s . 

Le puto is , dans les ma i sons , la be le t te , dans 

les j a rd ins et aux alentours des hab i ta t ions , ne 

r e n d e n t pas de moindres services. Ils volent , il 

est vra i , de t emps à au t r e u n œuf, u n gâ teau , 

u n e pou le , mais on n ' a , p o u r e m p ê c h e r ces rap ts , 

q u ' à b i en fermer les por tes ; cont re les ra t s , au 

con t ra i r e , il n 'es t p récau t ions qu i vai l lent ; auss i 

faut-i l , pa r tou t où on le peu t , p ro téger et ména

ger ces carnass iers . 

Un moyen de des t ruc t ion passab lement ba r 

ba re es t le suivant . Su r un point f réquenté par 

' les ra t s , près d 'une écur ie , d 'un lieu d 'a isance, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un égout , on creuse u n e fosse don t on forme 

le fond avec u n e dalle ayant u n m è t r e ca r r é , et 

les côtés avec qua t re au t res dal les , La fosse a 

l ^ O de profondeur , et l 'ouver ture tou t au p lus la 

moitié des d imens ions d u fond. Les pans en sont 

donc incl inés de te l le sorte q u e les a n i m a u x n 'y 

puissent g r imper . Un peu de graisse fondue , d u 

miel é tendu d 'eau, ou que lque a u t r e subs tance 

dont les rats sont friands sont les amorce s don t 

on garni t la fosse ; on y place aussi u n vase de 

terre , d 'environ 5 cen t imè t r e s de h a u t , p o u r v u 

d 'une ouve r tu re t rès-étroi te , et q u e l 'on r e m 

plit de maïs , d 'avoine, d e c h è n e v i s , de lard, e tc . , 

après l 'avoir p r éa l ab l emen t t r e m p é dans du 

miel. P o u r q u ' u n e poule ou q u e l q u e au t r e a n i 

mal domes t ique encore i nexpé r imen té ne puisse 

tomber dans la fosse, on place un gril lage a u t o u r 

de l 'ouver ture . Cela fait, on n ' a p lus à s ' inquié

ter de r ien . « L 'odeur qu i s'en exhale , dit Lenz , 

excite le r a t à sau te r dans la fosse. T o u t y sent 

le lard, le mie l , le b lé , ma i s il doi t se con ten t e r 

de l 'odorat , il ne peu t arr iver à ces m e t s , et il 

faut forcément q u e les captifs s ' en t re-dévorent . 

«Le p r e m i e r r a t qui y t o m b e devient b ientôt très-

affamé ; il s'efforce, mais en vain, de sort i r de sa 

prison. Un second y arr ive ; quel le heu reuse v i 

site ! On se flaire de par t et d ' a u t r e ; on se con

sulte ; mais le p remie r a t rop faim, et n ' a pas le 

temps de dé l ibé re r ; il c o m m e n c e donc le c o m 

bat, un combat fur ieux, qu i ne se t e r m i n e q u e 

par le trépas de l 'un des comba t t an t s . Si le p r e 

mier est victor ieux, il dévore aussi tôt le cadavre 

du va incu ; si c'est le second, au con t ra i r e , il ne 

le mange qu ' au b o u t de que lques heu re s . T r è s -

r a r emen t on trouve trois rats en m ê m e t e m p s 

dans un parei l p iège . Le lendemain on peu t ê t re 

certain que l 'un d 'eux a d i sparu . En u n m o t , u n 

captif dévore l ' au t re , la fosse ne por te a u c u n e 

trace de m e u r t r e , mais c'est b i e n un coupe -

gorge et de la p lus t e r r ib l e na tu re . » 

C a p t i v i t é . — J e ci terai encore q u e l q u e s o b 

servations de Dehne au sujet des r a t s captifs. 

« Le j o u r et au mi l i eu de la nui t , di t - i l , les su r 

mulots d o r m e n t ; le m a t i n et le soir ils sont 

très-vifs. Ils boivent du lait avec plaisir ; ils sont 

t rès-fr iands de chènevis et de gra ines de m e l o n . 

Je leur donne c o m m e n o u r r i t u r e o rd ina i re du 

pain t r e m p é dans de l 'eau ou dans d u lait , e t 

des p o m m e s de t e r r e cu i tes , qu ' i ls m a n g e n t avec 

plaisir . Je les pr ive complè t emen t , c o m m e d'ail

leurs tous les aut res r o n g e u r s q u e j ' a i eus e n cap

tivité, de viande e t de graisse, car leur u r ine e t 

leurs excréments en p r e n n e n t u n e odeur péné 

t r an te et r epoussan te . Les su rmulo t s n ' o n t pas 

ce t te o d e u r par t icu l iè re et désagréable de la sou

ris, odeur qu i pénè t r e t ous les objets que l 'ani

mal a t ouchés . 

« Les rats s u r m u l o t s font p reuve de beaucoup 

de r u s e . Quand leur cage est doublée de fer-

b lanc en dehor s , ils c h e r c h e n t à ronge r le bo is , 

e t , après avoir t ravai l lé un cer ta in t e m p s , ils l a 

t en t avec leurs pa t tes , à t ravers les ba r r eaux , 

quel le épaisseur ils on t encore à t r ave r se r . P o u r 

ne t toyer leur cage, ils r epoussen t leurs e x c r é 

men t s avec leur m u s e a u et avec leurs pa t tes , e t 

les font t o m b e r au d e h o r s . 

« Ils a i m e n t la société de leurs semblab les , 

font u n n id c o m m u n et s'y réchauffent m u t u e l l e 

men t , en en t r e l açan t leurs corps . Quand l 'un 

m e u r t , les au t res se p réc ip i t en t sur lui , lui ou 

vren t le c r âne , m a n g e n t la cervel le , pu is les 

chairs et n e laissent que la peau et les os. 

« Lo r sque la femelle est p le ine , il faut en éloi

gner le mâ le ; il ne lui laisserait a u c u n r e p o s e t 

dévorerai t les pet i ts . La m è r e soigne ceux-ci avec 

beaucoup de t endresse , veille su r eux, e t les 

pet i ts savent r é p o n d r e à son a m o u r pa r des 

t émoignages d 'un vif a t t a c h e m e n t . 

« Ces a n i m a u x on t la vie t r è s - d u r e . J e voulus 

u n j o u r t u e r un ra t albinos en le noyant . Il avait 

à la n u q u e depuis qua t r e mois u n t rou de la 

grosseur d 'un pois, a u bord duque l on voyait ses 

muscles cerv icaux. La p l a i e , au l ieu de se c ica

t r iser , sembla i t au con t ra i r e s 'agrandir . Les e n 

virons de la blessure é ta ient t r è s -en f l ammés , et 

dépourvus de poils. J e plongeai l ' animal u n e 

douza ine de fois, pendan t p lus ieurs m i n u t e s , 

dans de l 'eau glacée ; il en sort i t vivant et se 

mi t à enlever avec ses pa t tes de devant l 'eau qu i 

étai t à ses yeux . A la fin, ayant ouvert le vase 

dans leque l j ' ava i s essayé de l ' a sphyx ie r , il 

pr i t son élan et c h e r c h a à s 'enfuir. J e le mis 

dans u n e cage sur une couche de foin et de pail le 

et l ' appor ta i dans u n e c h a m b r e c h a u d e . J e vis 

avec surpr ise son mal d i m i n u e r , l ' inf lammat ion 

d i spara î t re , et la guér i son complè te a r r iver a u 

bou t de qu inze j o u r s . Le ba in avait p r o d u i t ces 

effets. Je suis peu disposé à croi re q u ' u n a u t r e 

rongeur eût p u suppor t e r u n e parei l le i m m e r 

sion à l 'eau glacée, et l 'on ne peu t a t t r ibue r ce t te 

rés i s tance q u ' à la vie à demi amph ib i e du su r 

m u l o t . 

« Les incisives infér ieures croissent souvent 

d ' une m a n i è r e incroyable chez le rat captif ; 

elles se con tou rnen t en spira le . J e les ai vues p e r 

cer la j o u e , et ent raver la mas t ica t ion , de telle 

sorte q u e l ' an imal m o u r u t de faim. » 

M a l a d i e » : r o i - d e - r a t s . — E n l ibe r té , les rats 
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son t quelquefois sujets à u n e malad ie des plus 
cu r i euse s . Un grand n o m b r e se soudent pa r la 
queue et fo rmen t ainsi ce que le vulgaire a 
n o m m é u n roi-de-rats, dont l ' imagina t ion faisait 
autrefois un ê t re bien différent de ce qu ' i l est 
en réal i té . On croyait que le ro i -de - ra t s , o rné 
d 'une couronne d 'or , t rôna i t su r u n groupe de 
ra t s en t re lacés , et gouverna i t de là tout l ' empire 
sour iquo is . Ce qu i est positif, c'est q u e parfois 
u n grand n o m b r e de ra ts se souden t ensemble 
pa r la q u e u e , et que , ne pouvant se mouvoi r , ils 
sont nour r i s par l eu r s semblab les . La cause de 
ce fait cu r i eux nous est encore i n c o n n u e . On 
croit que c 'est u n e exsudat ion pa r t i cu l i è re de la 
q u e u e qu i m a i n t i e n t ces o rganes collés ensem
ble . A Al tenbourg , on conserve u n ro i -de - r a t s , 
formé par v ing t - sep t individus . A B o n n , à 
Schnepfen tha l , à Francfor t , à Er fu r th , à Linde-
n a u , près de Leipzig , on a t rouvé de pareils 
g roupes . Le de rn ie r c o n n u a été b ien décr i t dans 
un procès dont il fut la cause . J e crois devoir 
rappeler ici cet te h is to i re . 

« Le 17 janvier 1774, se p r é sen t e devant le t r i 
buna l de Leipzig Chris t ian Kaiser , m e u n i e r à 
L i n d e n a u , il déclare : q u e le merc red i d ' aupa 
ravan t il a t rouvé dans le m o u l i n de L indenau un 
ro i -de- ra ts , formé de seize individus a t tachés 
pa r la q u e u e , et qu ' i l a t ué s pa rce qu' i ls vou
laient sauter sur lui . 

« Que J e a n - A d a m Fasshauer , de L indenau , est 
venu d e m a n d e r à son m a î t r e , Tobias J aege rn , 
m e u n i e r à L indenau , ce ro i -de- ra t s , d isant qu ' i l 
voulai t le pe indre ; que depuis il n e l 'a p lus 
r e n d u ; qu ' i l a gagné, avec, b e a u c o u p d ' a r g e n t . Il 
pr ie en conséquence le t r ibuna l de c o n d a m n e r 
Fas shaue r à lui r e n d r e son ro i -de- ra t s , l ' a rgent 
qu' i l a gagné , et aux frais du procès . 

« Le 22 février 1774, compara î t de nouveau 
devant le t r i buna l Chris t ian Kaiser , ga rçon 
m e u n i e r à L indenau , et dépose : il est parfaite
m e n t vrai que le 12 j anv ie r j ' a i t rouvé dans le 
mou l in de L i n d e n a u u n roi-de-rats formé de 
seize individus . Ce j o u r , ayan t e n t e n d u du brui t 
dans le mou l in , p rès d 'un escalier , j e mon ta i et 
vis que lques ra ts r e g a r d e r sous u n e pou t r e , je 
les tuai avec un bâ ton . J ' app l iqua i ensui te u n e 
échel le à l ' endro i t pour voir s'il y avait encore 
des rats et j e t rouvai le ro i -de- ra t s q u e j e tuai 
su r place à coups de hache . Seize rats é ta ient 
ent re lacés , quinze pa r la q u e u e , le seizième étai t 
r e t enu par sa q u e u e entort i l lée dans les poils du 
dos de l 'un des qu inze p remie r s . En tomban t de 
la pou t re où ils é ta ient , a u c u n ne se dé tacha , 
p lus ieurs vécurent encore q u e l q u e t e m p s , mais 

sans pouvoir se dé tache r . Us é ta ien t entrelacés 

si so l idement , que j e crois qu ' i l eût été impossi

ble de les dé t ache r , si ce n 'es t à g rand 'pe ine . » 

Puis v iennent q u e l q u e s déposi t ions de té 

moins , qui confirment la p récéden te , e t enfin le 

r appor t du m é d e c i n qu i , sur la réquis i t ion du 

t r ibuna l , a examiné l 'objet . Voici ce r appor t : 

« Afin de d é t e r m i n e r ce qu ' i l y avait de vrai 

au mil ieu des fables qu ' on r acon te au sujet du 

roi-de-rats , j e m e suis r e n d u le 16 janvier à Lin

denau . 

« A l ' a u b e r g e du Cor de pos te , dans une 
c h a m b r e froide, j e vis sur la t ab le seize rats 
m o r t s , don t qu inze avaient les q u e u e s réunies 
en un gros n œ u d ; que lques -unes de ces queues 
é ta ient pr ises dans le n œ u d j u s q u ' à 1 ou 2 pouces 
du t r o n c . Les têtes étaient dir igées vers la péri
phér ie , les queues vers le cen t r e , le n œ u d occu
pa i t ce cen t r e . A côté de ces ra ts étai t couché le 
se iz ième, lequel , au d i re d u pe in t re Fasshauer , 
qui é tai t p ré sen t , avait é té d é t ach é d'avec les 
au t re s par u n é tud ian t . 

« J e n 'adressai pas de longues quest ions : du 
res te , a u x n o m b r e u x c u r i e u x qu i vena ien t pren
dre des in format ions su r ce t é t r ange p h é n o 
m è n e , on faisait les réponses les plus d iscordantes 
e t les plus r id icu les ; j ' e x a m i n a i s eu l emen t le 
corps et les queues des ra t s , et t rouvai : 

« 1° Que tous les ra t s avaient la t ê t e , le t ronc 
et les pat tes à l 'é tat no rma l ; 

«2° Qu' i ls é ta ien t les u n s gris c e n d r é , les au 
tres un peu p lus foncés, les au t res p re sque 
noirs ; 

« 3° Que que lques -uns avaient la g r an d eu r 
d ' une b o n n e p a l m e ; 

« 4° Que leur g rosseur étai t p r o p o r t i o n n é e à 
l eur l ongueu r ; ils pa ra i s sa ien t c e p e n d a n t plutôt 
ma ig r i s qu 'engra issés . 

« 5° Que leurs queues avaient u n e longueur 
d 'un q u a r t ou d 'une d e m i - a u n e de Leipzig, un 
peu p lus ou un p e u mo ins ; elles é t a ien t un peu 
sales et h u m i d e s . 

o J 'essayai de soulever avec un m o r c e a u de 
bois le n œ u d et les ra ts , et j e vis qu ' i l m e serai t 
très-difficile de sépa re r les q u e u e s enroulées ; 
j ' e n fus d 'ai l leurs e m p ê c h é pa r le pe in t re qui 
é tai t p r é sen t . J ' a i pa r fa i t ement vu que sur le 
seizième ra t la q u e u e n 'avait n u l l e m e n t souffert, 
qu 'e l le t ena i t à l ' animal et devait avoir été faci
l emen t dé t achée . 

• « Après m û r examen , je suis pa r fa i t ement 
convaincu q u e ces seize ra ts ne forment point 
u n roi-de-rals d 'une seu le p ièce , mais q u e c 'é
ta ien t seize ra ts différents de g r a n d e u r , de force, 
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de couleur , et, à m o n avis, d 'âge et de sexe. 

Voici c o m m e n t j e suppose qu ' a pu avoir lieu 

cette r é u n i o n . P a r les g rands froids qu ' i l faisait 

quelques j o u r s avant la découver te de ce r a s sem

blement , ces a n i m a u x s 'étaient blott is dans un 

coin, pour c h e r c h e r ainsi à se réchauffer m u 

tuel lement , ils avaient pr is é v i d e m m e n t u n e 

position tel le que leurs q u e u e s é ta ient t ou rnées 

vers l 'ouver ture de l eu r t r o u , et la tête vers l ' en

droit le plus p ro t égé . Dans ce t te posi t ion, les 

excréments des rats placés au-dessus é tan t t o m 

bés sur les queues de ceux qui é ta ien t a u - d e s 

sous, n 'ont-i ls pas pu se geler et m a i n t e n i r les 

queues ensemble ? N'est-il pas possible q u e ces 

rats , ayant ainsi la q u e u e gelée, quand ils vou lu 

rent che rche r leur n o u r r i t u r e , n e p u r e n t se dé

broui l ler , et par leurs efforts causèren t u n tel 

en t re lacement qu ' i l s ne p u r e n t p lus se défa i re , 

même en danger de m o r t . 

« S u r la réqu i s i t ion d u t r i b u n a l ' j ' a i exposé 

ainsi et m o n opin ion et ce que j ' a i observé, en 

compagnie du s ieur Ecko lden ; en foi de quo i , 

j ' a i signé de m a p r o p r e m a i n . » 

Il est possihle q u e de parei l les r é u n i o n s soient 

plus c o m m u n e s q u ' o n n e le croi t géné ra l emen t ; 

cependant on en voit t r è s - r a r e m e n t dans les col

lections. A la vér i té , les gens du peuple sont telle

ment supers t i t i eux à l ' endro i t du ro i -de - ra t s , 

qu'ils s ' empressent de le dé t ru i re q u a n d ils en 

rencont ren t . 

Lenz en donne u n e x e m p l e . A Dœlls tedt , vil

lage à deux milles de Gotha , on t rouva en m ê m e 

t emps deux rois-de-rats, en d é c e m b r e 1822. Trois 

ba t teurs en grange e n t e n d i r e n t u n léger p i au le 

men t dans la g range d u forestier, ils c h e r c h è 

rent avec l 'aide du d o m e s t i q u e , et virent q u ' u n e 

pou t re était c reuse . Dans sa cavité se t rouva ien t 

qua ran te -deux ra t s vivants . Cette cavité avait été 

p robab lemen t faite par eux ; elle avait environ 

15 cent, de profondeur ; on ne voyait aux alen

tours ni exc rément s ni débr is de n o u r r i t u r e . Elle 

était d 'un accès facile s u r t o u t p o u r des ra ts , et 

restait couverte de pail le tou te l ' a n n é e . Le do

mes t ique re t i ra les rats qu i ne voulaient ou ne 

pouvaient qu i t te r l eur d e m e u r e . Les qua t re 

h o m m e s virent alors avec h o r r e u r v ing t -hu i t de 

ces ra ts a t tachés pa r la q u e u e , et formant un 

cercle au tou r du n œ u d ; les quatorze au t re s p ré 

senta ient la m ê m e dispos i t ion . Ces q u a r a n t e -

deux rats paraissaient tous souffrir d e la faim, 

et p iau la ien t con t inue l l emen t ; du res te , ils pa

raissaient b ien por t an t s . Us é ta ient tous de m ê m e 

g randeur , et, d ' après l eur tai l le , on pouvai t con

clure qu ' i ls é taient nés le p r in t emps p récéden t . 

L e u r cou l eu r étai t celle des ra ts o rd ina i res . Au

cun ne paraissai t m o r t . Us é ta ient t rès- t ranqui l les 

et suppor ta i en t pa i s ib lement t o u t ce q u e leur 

faisaient les h o m m e s qu i les t rouvè ren t . Les qua

torze rats furent por tés vivants dans la c h a m b r e 

d u forestier , où ar r ivèrent b ientôt u n e foule de 

gens ,cur ieux de voir cet te mons t ruos i té . Quand la 

curiosi té pub l ique fut satisfaite, les ba t t eu r s les 

t ranspor tè ren t en t r i o m p h e dans la g r ange , et les 

tuè ren t tous à coups de fléau. Us p r i r en t ensui te 

deux fourches , les t r anspe rcè ren t , t i r è ren t de 

toutes leurs forces en sens opposé , et sous cet 

effort t rois rats se séparèren t du g roupe . L e u r 

q u e u e n ' en fut po in t a r r achée ; elle paraissai t 

in tac te , et mon t r a i t s eu l emen t l ' empre in te des 

au t res q u e u e s , à la façon d ' une courro ie q;;; 

aura i t été long temps serrée par u n e a u t r e . Les 

v ing t -hu i t furent appor tés à l ' auberge , e t exposés 

aux yeux de tous les cur ieux . F ina l emen t , ils les 

t u è r e n t aussi , pu is j e t è ren t leurs cadavres su r u n 

tas de fumier et les a b a n d o n n è r e n t . 

Ces gens- là au ra i en t ce r t a inemen t veillé à la 

conservation de ces rois-de-ra ts , s'ils avaient p u 

prévoir que de pareil les mons t ruos i t és pouva ien t 

les enr ichi r , en les m o n t r a n t dans toutes les villes 

d 'Al lemagne . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Comme compensa t ion 

des dégâts qu ' i ls lui causent , les rats n ' on t r ien 

à donner à l ' h o m m e . On ne peu t pas m ê m e di re 

qu ' i ls lui soient m é d i a t e m e n t utiles en d é t r u i 

sant ce qui p o u r r a i t nu i re à ses récol tes , car ils 

déda ignen t les mauvaises semences p o u r ne s'at

t aquer qu ' aux bonnes , les fruits sauvages p o u r 

ceux de nos espaliers et de nos vergers . 

Toutefois, les siècles d ' ignorance l e u r ont e m 

p r u n t é des r emèdes . 

Les anciens t ra i tés de médec ine sont pleins de 

leurs propr ié tés : leur t ê te , l eur c œ u r , leurs cen

dres , j u s q u ' à leurs excréments passa ient p o u r 

avoir des effets admirab les , dans bien des m a 

ladies. 

D 'un au t re cô té , la nécessi té en a fait dans 

ma in tes occasions u n e préc ieuse r e s sou rce . IL 

est arr ivé plus d 'une fois, en m e r , q u e les p rov i 

sions venant à m a n q u e r , les h o m m e s de l 'équi

page on t dû se raba t t r e sur les ra t s . De quel le 

ressource n 'onl - i l s pas été aussi dans bien des 

sièges ! A celui de Casil inum par A n n i b a l , u n 

rat , s'il faut en croi re P l ine , fut vendu deux 

cents écus , ce qu i n 'é ta i t point t rop pour celui 

qui l 'acheta , car il lui sauva la vie, au lieu que 

celui qu i le vendit m o u r u t de faim. Au siège de 

Melun , sous Charles VI, la chair des ra ts était 

u n vrai régal , et les hab i tan t s de Calais furent 
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loin de la rebu te r lorsque Edoua rd , roi d 'Angle 

t e r r e , assiégeait leur ville. Lorsque Henr i IV 

bloquai t Pa r i s , un ra t , nous di t Cornejo (I) , fut 

mieux payé , q u ' u n morceau dél icat , p a r u n e 

femme d e qua l i t é . Tou t le m o n d e sait qu ' au siège 

de Mayencc, p lus d 'un soldat de la R é p u b l i q u e 

fut con t ra in t de se n o u r r i r de r a t s . C'est s e u l e 

m e n t dans de telles ex t r émi t é s q u e ces a n i m a u x 

peuvent nous être de que lque ut i l i té . 

LES SOURIS 

Die Màuse. 

Les sour is , qu 'on peu t n o m m e r des rats de la 
pet i te espèce, ont une phys ionomie douce , sp i 
r i tuel le , enfin tou te c h a r m a n t e . L e u r s pet i ts yeux 
é t incel lent sans avoir r ien de r u d e . C'est un vrai 
plais ir de les voir aller et venir , j o u e r , b o n d i r 
dans une c h a m b r e où elles se c ro ien t s eu le s ; 
toujours p rê tes à s'enfuir au m o i n d r e b ru i t et à 
revenir a u m o i n d r e ca lme , elles s ' a t t aquen t , 
s 'évitent, se poursu iven t , et font mil le tours d 'a
dresse et d 'agi l i té . On a di t des enfants vifs et 
pé tu lan ts qu ' i ls sont éveillés c o m m e u n e por tée 
de souris ; j amais compara i son n e fut plus j u s t e . 

Mais, avec tou te leur genti l lesse, les souris sont 
p o u r l ' h o m m e des ennemis aussi r edou t ab l e s 
que les ra t s et qu ' i l pour su i t de la m ê m e h a i n e . 
C'est qu 'auss i elles sont par t rop désagréables . 
R ien n 'es t à l 'abri de leurs den ts , e t leur effron
ter ie égale leur gourmand i se . Avec elles, ma lg ré 
se r rures et ve r rous , nul le provis ion n 'es t en sû
re té , elles pénè t r en t p a r t o u t et là m ê m e où les 
ra ts ne peuven t a r r iver . 

Chez nous , h a b i t e n t qua t r e espèces de s o u r i s : 
la souris d o m e s t i q u e , la souris des bois ou m u 
lot, la souris des c h a m p s et la sour i s na ine . La 
p r e m i è r e et la dern iè re m é r i t e n t u n e descr ipt ion 
é tendue . Les souris des bois et des c h a m p s se 
t rouvent t rop souvent en r a p p o r t avec l ' h o m m e , 
p o u r q u e nous ne devions pas au mo ins les faire 
conna î t r e . Les trois p r emiè re s espèces sont p o u r 
suivies pa r tou t et sans p i t i é ; la dern iè re , p a r sa 
genti l lesse, ses mo îu r s douces , sa n a t u r e inoffen-
sive, a t rouvé grâce devant l ' h o m m e , tou t au
tant , du m o i n s , qu'el le n ' a p p r o c h e pas t rop de 
ses hab i t a t i ons . 

Tou tes ces sour is ont en t re elles beaucoup de 
rappor t s , au po in t de vue de l 'habi ta t et des 
m œ u r s , quo ique c h a q u e espèce présente des 
par t icular i tés caractér is t iques ; mais toutes on t 
de c o m m u n l e u r a t t a c h e m e n t p o u r l ' h o m m e ; 

(1) Pierre Cornejo, Histoire de la Ligue et du siège de 

Puris. 

en hiver su r tou t , on les t rouve t rès -abondantes 

dans les ma i sons , depuis la cave j u s q u ' a u gre- ' 

n ier . A u c u n e espèce n 'habi te exc lus ivement le 

lieu don t elle por te le n o m ; le m u l o t vit dans 

les g ranges , dans les maisons , c o m m e dans les 

c h a m p s ; la sour is des c h a m p s se t rouve r e 

léguée dans les c a m p a g n e s , e t la souris des m a i 

sons dans les hab i t a t ions h u m a i n e s : l eur n o m 

n ' i nd ique que l ' endroi t où on les t rouve le plus 

o rd ina i rement . 

L A S O U R I S D O M E S T I Q U E — MUS MUSCUhUS. 

Die ÏÏausmaus, The Common Mouse. 

C a r a c t è r e s . — La souris domes t ique (fig. 49) 
ressemble beaucoup au r a t ord ina i re , toutefois 
elle est p lus é l égan te , mieux p ropor t ionnée , plus 
pe t i te . El le a 20 cent , env i ron de l o n g u e u r to ta le , 
et sa q u e u e , qui por te 180 écail les, est aussi lon
g u e q u e le corps . Son pelage est un i fo rmémen t 
gr is -noi r , lavé de j a u n â t r e ; cette te in te va en s'af-
faiblissant un p e u en al lant du dos au v e n t r e ; le 
b o u t des pa t tes est gr i s - jaunât re . Les oreilles ont 
la moi t ié de la l ongueu r de la tê te , et , raba t tues 
sur les j o u e s , elles a t t e ignent l 'œil . 

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

m e s t i q u e est la fidèle c o m p a g n e de l ' h o m m e de
pu i s les t emps les p lus reculés . Aris tote et Pl ine 
en font men t ion , et Alber t le Grand l'a par fa i te 
m e n t décr i te . Elle est r é p a n d u e m a i n t e n a n t sur 
t o u t e la surface de la t e r r e . Elle a t raversé les 
mer s avec l ' h o m m e , l 'a suivi j u s q u e dans les 
rég ions les plus froides du pôle, et s'est élevée 
avec lui j u s q u ' a u x fe rmes les plus élevées des 
Alpes . Il n 'y a que peu d 'endroi ts où elle n 'a i t 
pas encore été signalée et peu t - ê t r e s'y t rouve -
t-elle quo iqu ' on ne l 'ail pas vue . El le doi t m a n 
q u e r c o m p l è t e m e n t dans les îles de la S o n d e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 

l ieux hab i tés , il n 'es t pas de coin où elle ne puisse 
se t r ouve r ; dans la c a m p a g n e , elle s 'établit pa r 
fois en plein a ir , dans les j a rd in s , dans les 
c h a m p s voisins d 'une habi ta t ion . Dans les villes, 
on n e la r encon t r e q u e dans les maisons et leurs 
dépendances . C h a q u e t rou , chaque fente sert à 
la loger , et devient le cen t re de ses excurs ions . 

L a sour is domes t i que est u n pet i t an ima l t rès-
vif, t rès-évei l lé , qu i cour t avec u n e t rès-grande 
rap id i t é , g r impe à merveil le , saute souvent fort 
lo in , et m a r c h e parfois par bonds . L 'on n ' a qu ' à 
observer u n e souris apprivoisée, p o u r voir avec 
quel le légèreté elle exécute t ous se s m o u v e m e n t s . 
Pe rd-e l l e un p e u l 'équil ibre lorsqu 'on la fait 
m a r c h e r sur un bâton ou sur u n e ficelle t e n d u e , 
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aussitôt elle enroule sa q u e u e , c o m m e les ani

maux à q u e u e p r e n a n t e , r ep r end son équi l ibre 

et cont inue sa m a r c h e . Elle p r e n d les posi t ions 

les plus c h a r m a n t e s ; tous ses m o u v e m e n t s sont 

gracieux. Elle p e u t se dresser su r ses pa t tes de 

derrière, m a r c h e r que lques pas en se t enan t de

bout et e n s ' a p p u y a n t l égè remen t sur la q u e u e . 

Elle sait nager , quoiqu 'e l le n 'ail le à l 'eau q u ' e n 

cas d 'absolue nécessi té . La je t te- t -on dans un 

étang ou dans un ru isseau, on la voit fendre l 'eau 

avec la rapidi té de la souris na ine ou d u c a m p a 

gnol amphib ie , gagner la rive la plus r approchée 

et y gr imper . 

Tous ses sens sont excellents ; elle en tend le 

moindre b r u i t ; son odora t est exquis , et elle 

voit b ien, p e u t - ê t r e m i e u x la nu i t que le j o u r . 

. Son carac tè re con t r ibuera i t à la faire a imer , 

si ses pet i ts larcins et les au t res méfaits dont elle 

se rend coupab le pouva ien t ê t re oubl iés . Elle 

est douce, inoffensive, et n 'a r ien du ra t sous ce 

ce double r appor t ; sa cur iosi té la por te à tout 

examiner s o i g n e u s e m e n t ; elle est joyeuse et 

p r u d e n t e ; elle s 'aperçoi t b ien vite si on la m é 

nage , et finit par s ' h a b i t u e r a l ' h o m m e , par cou

rir sous ses yeux, par accompl i r devant lui tous 

ses actes. 

En cage , les souris s'y c o m p o r t e n t t rès -b ien 

I3HF.HU. 

au bout de que lques j o u r s ; les vieux individus 

s 'apprivoisent f ac i l ement , et les j e u n e s s u r p a s 

sent en d o u c e u r tous les au t r e s rongeu r s . Ce 

qu ' i l y a de cu r i eux , c 'est l eur a m o u r p o u r la 

mus ique . Elle les fait sort ir de leurs t rous , et 

l eur fait oubl ier t ou t e c ra in te . Elle para issent en 

plein j o u r dans les c h a m b r e s où l 'on j o u e d 'un 

i n s t r u m e n t , e t ce sont les dern ie rs endroi ts 

qu 'e l les qu i t t en t . On p r é t e n d q u e lorsqu 'e l les 

a r r ivent la n u i t dans un salon où l 'on a laissé 

u n piano ouver t , elles p r e n n e n t plaisir à cour i r 

sur les t o u c h e s et sur les cordes p o u r satisfaire 

l eur passion mus ica l e . P lus ieurs personnes d i 

gnes de foi par len t de sour is qu i au ra ien t a p 

pris à c h a n t e r , c ' es t -à -d i re à faire e n t e n d r e l eu r 

cri d 'une man iè re à peu p rès ana logue au c h a n t 

des canar i s ou des au t res oiseaux d ' a p p a r t e 

men t . Des na tu ra l i s t e s croient q u e ce chan t n 'es t 

au t re q u ' u n cr i d ' ango isse ; d ' a u t r e s , au c o n 

t r a i r e , disent que les souris font e n t e n d r e leur 

chan t lorsqu 'e l les sont con ten t e s . W o o d ( l ) r a 

conte le fait suivant , qu i lui a été c o m m u n i q u é 

pa r le Rév. R. L. Bampfield. « Quelques sour is 

s 'étaient logées der r iè re les l ambr i s de ma cuis ine . 

J e les y laissai en p a i x , p o u r des motifs que 

(I) Wood, Illustrated Natural History. London, 1880, 
p. 558. 
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bien des gens c o m p r e n d r o n t difficilement; mais , 

en véri té , c 'é ta ient de c h a r m a n t e s pet i tes hôtes ! 

Il nous semblai t qu 'e l les é levaient soigneuse

m e n t u n e j e u n e p r o g é n i t u r e ; celle-ci, toutefois , 

n ' e u t pas tou tes les quali tés des p a r e n t s . Dans 

la cu is ine était suspendue la cage d 'un canar i , 

bon c h a n t e u r , et n o u s r e m a r q u â m e s qu 'avec le 

t e m p s , le cri des souris venai t à imi te r le chan t 

du canar i . É ta i t -ce par admi ra t i on d e la m u s i 

que , o u , c o m m e j e suis t en t é de le croire , u n e 

déris ion ou une imi ta t ion? Le résu l ta t n é a n m o i n s 

étai t incontes table , e t si le chan t des sour is n ' a 

vait pas la force, l 'éclat , la p l én i tude de celui 

du cana r i , il é ta i t peu t -ê t re plus d o u x et plus 

t e n d r e . Très-souvent j e les ai e n t e n d u e s avec 

plais ir , le soir , t and is que le canar i d o r m a i t , la 

tête sous son aile, et p lus d ' une fois u n visi teur, 

r ega rdan t l 'o iseau, m e d e m a n d a : aEst-ce le ca

n a r i , Monsieur , qu i chan te a ins i? » U n h o m m e 

digne de foi m ' a assuré qu ' i l avait eu aussi des 

souris m é l o m a n e s , et j e crois que de j eunes 

souris , élevées avec des c a n a r i s , en a p p r e n 

d ra i en t le chant . ' ) 

La chose m e para î t encore u n peu dou teuse ; 

je dirai cependan t q u e ce n e sont pas là les seuls 

exemples q u e l 'on puisse c i ter de sour is c h a n 

teuses . U n voyageur en Chine r acon t e que les 

hab i t an t s de l 'Empi re du Milieu o n t , au lieu de 

canar is , des sour is , d o n t les c h a n t s f rappent les 

E u r o p é e n s d ' é tonnemen t . Le doc t eu r Eichel -

be rg (1) a publ ié des observat ions analogues , 

qu ' i l eu t t o u t le loisir de faire dans sa pr ison. En 

n o v e m b r e 1846, vers le c r é p u s c u l e , il en tendi t 

p o u r l a p r e m i ô r e f o i s l e chan t d 'un canar i , croyai t -

il, qui par ta i t de la c h e m i n é e . Il pensa que l 'oi

seau s 'était égaré , e t il en était pe r suadé , lorsque 

que lques j o u r s après il en tend et à la m ê m e 

h e u r e , le m ê m e chan t , pa r t an t de la m ê m e 

place . P lus t a rd , la mus ique lui sembla venir du 

p l a n c h e r , et f inalement elle le réveilla p e n 

dant la nui t . «El le ne différait p a s , dit-il, du 

c h a n t d 'un cana r i ; le t i m b r e en étai t doux , m é 

lod ieux , les r ou l ades é ta ient p r o l o n g é e s , sans 

i n t e r r u p t i o n . » Le captif fit de la l u m i è r e , visita 

sa c h a m b r e en se d i r igeant d 'après le b ru i t , et 

finit pa r t r o u v e r u n e peti te sour is , d o n t la b o u 

che paraissai t v ibrer encore . A pa r t i r de ce m o 

m e n t , l ' an imal se m o n t r a f r é q u e m m e n t , la nu i t 

c o m m e le j o u r . D u r a n t le j o u r , il c h a n t a i t , au 

p lus , p e n d a n t u n e dizaine de m i n u t e s ; la nu i t 

son c h a n t d u r a i t u n q u a r t d ' h e u r e et p lu s . Le 

geôlier et le c o m m a n d a n t s e . conva inqu i r en t 

Eichelbêrg, Die Gartenlaube. 

plus t a rd de la véraci té de ce r é c i t , et s'en 

p o r t è r e n t caut ions . Le m ê m e a u t e u r r acon te 

q u ' u n e sour is chanteuse fut pr i se , à Cassel, dans 

la b o u t i q u e d 'un négoc ian t n o m m é Grundlach . 

Quelques- na tura l i s tes autor isés ont aussi parlé 

du chan t des sour is . Quoi qu ' i l en soit, la chose 

d e m a n d e à ê t re é tud iée , ne fût-ce que p o u r r e 

dresser une e r r eu r . 

M a l h e u r e u s e m e n t , toutes les qual i tés que peut 

avoir la souris s'effacent devant sa gourmand i se 

et ses vols. 

On n e p e u t se figurer u n an imal plus gour 

m a n d . Des douceu r s de t ou t e e s p è c e , du lait, 

de bons m o r c e a u x de viande , du f romage, de la 

graisse, des fruits, son t ses mets préférés , et 

q u a n d elle a le cho ix , c 'est aux morceaux 

les mei l l eurs et les plus délicats qu 'e l le s 'a t ta

q u e . On n e saura i t faire p reuve d 'un mei l leur 

goût . 

Flai re- t -e l le que lque plat appé t i s s an t , elle se 

fraye u n passage , dût-elle y employer p lus ieurs 

j o u r s , et pe rce m ô m e les por tes les plus épaisses . 

Si elle t rouve de la n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e , 

elle en e m p o r t e dans son t rou , et amasse avec 

tou te l 'avidité d 'un avare . « Dans les l ieux où 

elle n 'es t pas t roub lée , d i t F i lz inger , on t rouve 

souvent des a m a s de noix et de noiset tes b ien 

rangés en u n c o i n , a t t e ignan t quelquefois j u s 

qu ' à 30 cent , de hau t , r ecouver t s de papiers 

et d'étoffes ; on ne croirai t pas , à les voir , que ce 

soit là l 'muvre d 'une souris . 

La souris boi t t rès-peu d 'eau, ou m ê m e pas du 

tou t , si sa nou r r i t u r e est succu len t e . Pa r con

t r e , elle est très-friande de tontes les boissons 

douces ; elle boi t m ê m e des sp i r i tueux , c o m m e le 

m o n t r e le fait su ivant : « E n 1843, m 'éc r i t M. le 

forestier Block, j e fus t roub lé , p e n d a n t que j ' é c r i 

vais, p a r un léger b ru i t , et j e vis u n e souris qui 

che rcha i t à m o n t e r au pied u n i d ' une tab le . 

É t a n t p a r v e n u e à g r imper sur cet te t ab le , elle 

mangea les mie t t es de pa in qui se t rouvaient su r 

une assiette, au mil ieu de laquel le étai t u n pet i t 

verre , à demi rempl i d 'eau-de-vie . D 'un bond 

la souris sauta dessus , se p e n c h a , b u t , descen

di t , mais pour r e m o n t e r b ien tô t et p r e n d r e u n e 

nouvelle dose . T roub lée par u n b ru i t q u e j e fis, 

elle sau ta au bas de la t ab le et d i spa ru t de r r i è re 

une a rmo i r e . Cependant l 'alcool produisa i t son 

effet; u n ins tan t après , elle r epa ra i s sa i t , faisant 

les m o u v e m e n t s les p lus c o m i q u e s ; elle essaya, 

mais en vain, d e r e m o n t e r sur la t ab le . J e m e 

levai e t m e dir igeai vers el le , sans qu 'e l le en fût 

n u l l e m e n t effrayée; j ' a l la i c h e r c h e r un chat , 

alors elle se sauva, mais p o u r r epa ra î t r e b ientôt 
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après. Le chat s 'élança de mes b ra s , et n ' e u t pas 

de peine à s ' empare r de la souris ivre, u 

Les dégâts que causent les souris en man

geant des provisions sont peu i m p o r t a n t s en 

s o m m e ; elles sont b ien p lus nuisibles en ron 

geant des choses préc ieuses . Dans les b ib l io thè 

ques, dans les m u s é e s , elles causen t des dégâts 

considérables et a m è n e n t des per tes ines t ima

bles. On dira i t qu 'e l les ne rongen t souvent que 

par passe- temps . Toujours est-il qu 'e l les r ongen t 

beaucoup p lus q u a n d elles n e t r o u v e n t pas de 

quoi satisfaire leur soif; aussi, dans les bib l io

thèques , doit-on me t t r e des grains et des vases 

remplis d 'eau p o u r qu 'e l les aient de quoi boire 

et manger . 

La souris domes t ique se mul t ip l ie d 'une m a 

nière ext raordinai re . Après u n e gestat ion de 

vingt-deux à v ing t -qua t r e j o u r s , elle m e t bas 

de quatre à six et m ê m e h u i t pet i ts ; elle a de 

cinq à six por tées par an , ce qui fait a u mo ins 

une l ignée de t r en te individus . Une sour is 

blanche, que St ruve avait en capt iv i té , m i t bas 

le 17 mai six sour iceaux , le 6 j u i n six au t res , 

et le 3 juil let h u i t ; ce j o u r - l à elle fut séparée d u 

mâle, et ne fut remise avec lui q u e le 28 ; le 

21 août , elle avait de nouveau six pet i ts , a u t a n t 

le 1 " octobre et c inq le 24 du m ô m e mois . Elle 

se reposa p e n d a n t t ou t l 'hiver, mais le 17 m a r s 

elle met ta i t bas d e nouveau deux pet i t s . Une fe

melle de la deuxième p o r t é e , par conséquen t n é e 

le 6 ju in , eut p o u r la p r e m i è r e fois, qua t re p e 

tits, le 18 ju in . Ces fréquentes gestat ions expl i

quent suffisamment la g rande mul t ip l ica t ion de 

ces rongeurs , ma lg ré le n o m b r e de leurs e n n e 

mis. 

La femelle m e t bas p a r t o u t où elle t rouve une 

couche molle e t u n e ce r t a ine sû re té . T r è s - s o u 

vent, on t rouve qu 'e l le a fait son nid dans d u 

p a i n , des c h o u x , des s a c s , des tê tes de m o r t , 

même dans des sour ic ières . Ce nid est d 'o rd i 

naire r embour ré de paille , de f o i n , de papier , 

de p lumes , quelquefois de copeaux et de c o 

quilles de noix. L o r s q u e les j e u n e s sour is vien

nent au m o n d e , elles sont t rès-pet i tes , p resque 

t ransparentes . Elles croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; 

à l'âge de sept à hu i t j o u r s , leurs poils appara i s 

sent, à treize jours leurs yeux s 'ouvrent . Elles 

restent encore que lques j o u r s dans le nid, puis 

elles se me t t en t en quê te de n o u r r i t u r e . 

La mère les soigne avec u n e grande t endresse , 

et s'expose au danger p o u r el les. W e i n l a n d r a 

conte un exemple t ouchan t de son a m o u r m a 

ternel . «On t rouva un j o u r u n e souris dans son 

nid avec ses neuf pet i ts . Elle eû t pu s'enfuir, et 

cependan t ne fit aucun m o u v e m e n t . On mi t les 

pet i t s et la m è r e s u r une pelle, elle n e bougea 

p a s ; on les por ta ainsi j u s q u e dans la cour , en 

descendan t p lus ieurs e s c a l i e r s , elle d e m e u r a 

avec eux . » 

Le pi re e n n e m i de la souris d o m e s t i q u e est le 

chat . Il a p o u r auxi l ia i res , dans les ma i sons en 

ru ines , le h i b o u ; dans les c a m p a g n e s , le pu to i s , 

la be le t te , le hér i sson , la m u s a r a i g n e , qu i , m a l 

gré sa pet i te taille, est a rden te à faire la chasse à 

ce rongeur p lus faible qu 'e l le . 

L A S O U R I S D E S B O I S o u M U L O T — MUS SYLVAT1CVS-

Die Waldmaus. 

C a r a c t è r e s . — Le mulo t ou sour is des bois 

(fig. 50) a à p e u près 25 cent , de long , dont la 

moi t ié appa r t i en t à la q u e u e , qu i a 150 écai l les . 

La par t ie supé r i eu re du corps et de la q u e u e est 

d 'un gris b r u n j a u n â t r e ; le ven t re et les pa t t e s 

sont b l a n c s ; les deux cou leurs sont n e t t e m e n t 

t r anchées sur les flancs. Les orei l les , c o m m e 

chez la sour is d o m e s t i q u e , on t la moi t i é de la 

longueur de la t ê t e , et leur po in te peu t ê t re r a 

m e n é e j u s q u ' à l'oeil. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La S O U T I S des 

bois est r é p a n d u e dans tou te l 'Europe , à l'ex

cept ion des régions les plus s ep ten t r iona l e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 

montagnes , elle arr ive j u s q u ' à u n e a l t i tude d e 

2,000 mèt res au-dessus du niveau de la m e r . 

Elle vit dans les f o r ê t s , sur la l isière des bois , 

dans les j a r d i n s , r a r e m e n t dans les c h a m p s d é 

couver ts . E n hiver , elle vient dans les m a i s o n s ; 

mais elle en préfère les étages s u p é r i e u r s , et se 

loge dans les greniers ou sous les to i t s . Elle est 

aussi agile que la souris d o m e s t i q u e et a à peu 

près le m ê m e r é g i m e . En l iber té , elle se n o u r r i t 

d ' insectes , de v e r s , de peti ts oiseaux m ê m e , de 

fruits, de noyaux de cerises, de noix , de glands , 

de faines, et au besoin d 'écorces d ' a rb res . Elle 

amasse des provisions d 'h iver , mais n ' a pas de 

sommei l hivernal ; ses provisions lui servent 

pour les j ou r s de mauva i s t e m p s . Dans les m a i 

sons, elle cause souvent des dégâts sensibles . 

Elle p é n è t r e - de nu i t dans les cages, égorge 

les ser ins , les a l o u e t t e s , les p insons , e t c . Elle 

recouvre de débr is de pail le, de pap ie r , e t c . , les 

friandises qu 'e l le ne peu t empor t e r . El le fait 

preuve de b e a u c o u p de goût. Lenz en cite u n 

exemple . Sa s œ u r entendi t u n soir dans la cave 

u n p i a u l e m e n t p a r t i c u l i e r , mus ica l m ê m e ; elle 

che rcha avec u n e lanterne d 'où ce p i a u l e m e n t 

pouvai t p roveni r , et t rouva , assis à côté d ' u n e 
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Fig. 50. La Souris des bois ou Mulot. Fig. 51. La Souris agraire. 

boute i l le de M a l a g a , u n m u l o t qui la r e g a r d a 
en face, sans manifes ter la mo ind re c ra in te , 
sans se laisser t roub le r . La j e u n e d a m e cou ru t 
che rche r a ide ; p lus ieurs pe r sonnes en t r è r en t 
avec elle dans la cave ; le mulo t n ' e n con t inua 
pas moins sa c h a n s o n , res ta fort t r anqu i l l emen t , 
assis, et pa ru t t rès - surpr i s q u a n d on le pr i t avec 
u n e p ince . On t rouva que la boutei l le coulai t u n 
p e u , et , à l ' endro i t où les gout tes t o m b a i e n t , on 
vit t ou t u n tas d ' excréments de sour i s ; le m u l o t 
q u e l 'on venai t de su rp rend re en éta t d'ivresse 
devait donc festoyer depuis long temps . 

La souris des bois m e t bas deux ou trois fois 
pa r a n ; chaque por tée est de qua t re à six ou 
m ô m e h u i t p e t i t s , qui na issent aveugles , c ro is 
sent assez l en temen t , et n ' o n t que dans leur se 
conde année les beaux reflets j a u n e - r o u x qu i 
ca rac té r i sen t cet te espèce . 

L A S O U R I S A G R A I R E — MUS JG1UMUS. 

Die Brandmaus. 

C a r a c t è r e s . •— La souris agra i re (fig. 51) a 20 

cent , de long , sur lesquels 9 appar t i ennen t à la 
q u e u e . La par t ie s u p é r i e u r e du corps est b r u n -
r o u x , avec des bandes longi tudina les noi res , le 
Ventre et les pa t tes sont b lancs , la q u e u e a 120 

écail les. Son oreil le n 'a que le t iers de l a l o n g u e u r 
de la tête et ne peu t a t t e indre l 'œil , lo rsqu 'on la 
r a b a t sur la j o u e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de dis

pers ion de la souris agra i re est mo ins é t e n d u e 
que celle des espèces p récéden te s . On la t rouve 
en t re le Rhin et la Sibérie occ iden ta l e , le Hol-
stein sep tent r iona l et l a L o m b a r d i e . Elle est c o m 
m u n e dans t o u t e l 'Eu rope c e n t r a l e , et m a n q u e 
dans les hautes m o n t a g n e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle se t ient 

dans les c h a m p s , au b o r d des forêts , dans des 
buissons peu touffus; en hiver , elle se réfugie 
dans les m e u l e s de blé , dans les écur ies et dans 
les é tables . El le vit aussi dans des t rous . Lors de 
la moisson, on voit souvent ces souris cour i r en 
bandes à t ravers les sillons. Pallas di t qu ' en S i 
bér ie elles e n t r e p r e n n e n t souvent des voyages i r -
régul ie rs . 

La souris ag ra i r e est p lus ma lad ro i t e , p lus 
d o u c e et plus sot te q u e les espèces p r é c é d e n t e s . 
El le se n o u r r i t p r inc ipa lemen t de céréales , de 
gra ins , de p l a n t e s , de t u b e r c u l e s , d ' insectes e t 
de vers. Elle amasse des provisions. En é té , elle 
a trois ou qua t re por tées de qua t r e à h u i t pe t i t s 
chacune ; ceux-ci n e p r e n n e n t que l ' année sui
van te la livrée de leurs pa ren t s . Lenz raconte le 
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fait suivant au sujet de leur r ep roduc t ion : « II 

n'y a pas long temps , je pr is dans m a c h a m b r e 

une. souris agra i re femelle avec ses peti ts q u i 

commençaient à vo i r ; j e mis tou te la famille 

dans un endroi t sûr et la n o u r r i s b ien . La m è r e 

se construisi t u n nid et al lai ta ses pet i t s . Au 

bout de quinze j ou r s d 'une captivi té q u i avait 

commencé au m o m e n t où les pet i t s devenaient 

indépendants , elle mi t bas sept au t re s pet i t s . El le 

avait dû, par conséquen t , s ' accoupler en l iberté 

avant que je l 'eusse pr ise . Quand cet te souris al

laitait et que je la t o u r m e n t a i s de m a n i è r e à lui 

faire p rendre la fuite, ses peti ts res ta ient pen

dants à ses mame l l e s , q u e l q u e rap ide q u e fût sa 

course. Des souris en l iberté m ' o n t éga lement 

rendu témoin de ce fait cu r i eux . » 

La souris agra i re et le mulo t on t les m ê 

mes ennemis que la sour is domes t ique , et les 

moyens employés p o u r les dé t ru i re sont t r op 

connus p o u r qu ' i l s m é r i t e n t de nous occuper . 

L A S O U R I S N A I N E — MUS MINUTVS-

Die Zwergmaus, Theharvest Mouse. 

C a r a c t è r e s . — Quelque gracieuses e t é légan

tes que soient les p récéden tes e s p è c e s , q u e l q u e 

charmantes qu 'e l les soient en capt ivi té , la souris 

naine (Pl. XX) les dépasse n é a n m o i n s . El le est 

encore plus vive, p lus éveillée, p lus adro i te . El le 

n'a que 14 cent , de long, sur lesquels 6 cen t , 

appar t iennent à la q u e u e ; n 'es t hau te que de 

3 cent. , et pèse de 3 à 7 g r a m m e s . El le mér i t e 

donc bien son n o m de sour is na ine : u n seul 

mammifère, la p a c h y u r e é t rusque , est p lu s pet i t 

qu'elle. 

La couleur du pelage varie beaucoup ; d 'ord i 

naire, la par t ie supér i eu re du corps et le dessus 

de la queue sont d 'un b r u n r o u x j a u n â t r e , les 

parties inférieures et les pat tes é tan t b l anches ; 

mais ces te in tes , selon les ind iv idus , sont ou p lus 

claires ou plus foncées, ou plus rousses ou plus 

brunes, ou plus grises ou plus j a u n e s ; d ' au t res 

fois la couleur du ven t re diffère p e u de celle du 

dos; enfin les j e u n e s a n i m a u x n ' on t pas les pro

portions des vieux et sont b e a u c o u p p lus gris . 

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

bution géog raph ique de cet an imal est t rès-

étendue. 

Pallas, le p r emie r qu i l 'ait décr i t et figuré, l 'a

vait découvert en Sibér ie ; b e a u c o u p des na tu ra 

listes qui en ont par lé après lui en ont fait cha

cun une nouvel le espèce , et chacun se croyait 

fondé dans son op in ion . I n d é p e n d a m m e n t des 

différences de taille et de colorat ion que l 'on in

voquai t , on ne pouvai t se pe rsuader q u ' u n an imal 

de la Sibér ie pû t se r encon t r e r sous no t re ciel . 

Mais les observat ions on t m a i n t e n a n t d é m o n 

t ré q u e la souris na ine non-seu lemen t hab i te les 

contrées où l'a t rouvée P a l l a s , mais aussi la 

Russie, la Po logne , la H o n g r i e , l 'Al lemagne, la 

F r a n c e , l 'Ang le te r re , l ' I talie, e t ce n 'es t q u e par 

except ion qu 'e l le m a n q u e dans cer taines loca

lités. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On la t rouve 

dans tou tes les pla ines cul t ivées , dans les jou -

chaies, dans les roseaux, dans les s teppes . En é té , 

on la r encon t r e dans les moissons , en compagn ie 

du mulo t et de la sour is agra i re ; en hiver , elle se 

réfugie dans les tas de bois et dans 1 les g ranges . 

Quand elle passe l 'h iver en ple ine l iber té , elle 

dor t pendan t la p lus g rande par t ie des froids, 

mais j ama i s elle ne t o m b e en l é tha rg i e ; p e n d a n t 

l 'été, elle amasse des prov i s ions , d o n t elle se 

n o u r r i t q u a n d la c a m p a g n e ne fourni t p lus suffi

s a m m e n t à ses beso ins . Sa n o u r r i t u r e , c o m m e 

cel le des au t re s s o u r i s , consis te en cé réa les , en 

gra ins , en he rbes , en insectes de tou te espèce . 

Dans ses m o u v e m e n t s , la sour is na ine se d i s 

t ingue de tou tes les au t re s espèces . Sa course est 

t r è s - rap ide ; elle g r impe avec la plus g rande agi

l i t é ; cour t sur les b ranches les p lus minces , s u r 

les c h a u m e s qui fléchissent sous son po ids ; sa 

q u e u e fonct ionne c o m m e q u e u e p r e n a n t e , et 

elle s 'en ser t avec a u t a n t d 'adresse q u e le font 

les singes ; elle nage et p longe à mervei l le . 

Mais ce en quo i , su r tou t , la souris na ine excel le 

et se m o n t r e n o n - s e u l e m e n t supér i eu re à tous 

les au t res m a m m i f è r e s , ma i s encore la r ivale 

m ê m e des o iseaux, c 'est dans la cons t ruc t ion de 

son n id . Elle le bât i t c o m m e nu l au t re m a m m i 

fère n ' a l 'art de le faire. On dira i t que la fauvette 

des roseaux, les pouil lots ou le roi te let lui on t 

donné des leçons. Ce nid est a r rondi et de la 

grosseur du poing ou d 'un œuf d 'oie . Su ivant 

les endro i t s , il est p lacé sur vingt ou t r en te 

feuilles de g raminées , réunies de man iè re à l 'en

t o u r e r de tous les côtés , ou bien il est suspendu 

à p rès d 'un mè t re de t e r re , aux b r a n c h e s d ' u n 

buisson, h u n e tige de roseau, et se ba lance dans 

l 'air . L 'enveloppe ex tér ieure est formée de feu i l 

les de roseaux ou d 'aut res g r aminées , dont les 

tiges forment la base de tou t l'édifice. Le pet i t 

a rch i tec te p rend c h a q u e feuille en t re ses d e n t s , 

la divise en six, h u i t , dix lanières , qu ' i l e n t r e 

lace et tisse en q u e l q u e façon de la m a n i è r e la 

plus r e m a r q u a b l e . L ' in té r ieur est tapissé avec le 

duvet des épis des roseaux, avec des cha tons , des 

pétales de fleurs. L 'ouver ture est pet i te et la té -
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ra ie . Tou te s les par t ies sont si é t ro i t emen t un ies , 

que le nid en a u n e forme solide. Quand on 

compare les organes imparfai ts de la souris avec 

le bec b ien m i e u x appropr ié des oiseaux, on ne 

p e u t assez a d m i r e r cet te cons t ruc t ion , e t l 'on 

est forcé d ' a t t r ibuer p lus d 'adresse à la souris 

na ine q u ' à bien des volat i les . 

Ce nid é tan t toujours cons t ru i t , au moins en 

t r è s -g rande par t ie , avec les feuilles des végétaux 

qui lui servent de suppor t , il e n résu l t e qu' i l a la 

m ê m e cou l eu r q u e les plantes env i ronnan tes . 

La sour is na ine ne se sert de ce t te hab i t a t ion 

q u e p o u r y déposer ses pet i ts , p a r conséquen t 

elle n ' e s t q u e t r è s - t empora i r e ; les pet i t s l 'ont 

m ê m e qui t t ée avant q u e les feuilles soient fa

nées et a ien t pr is u n e cou l eu r différente de celle 

de la p lan te . 

Les vieilles femelles cons t ru isent des n ids plus 

parfai ts q u e les j e u n e s , mais celles-ci t e n d e n t 

déjà à imi t e r leurs aînées, e t , au bou t d 'un an , 

elles se font des n ids de repos assez solides et 

régu l ie r s . 

On croit que la sour is na ine a deux ou trois 

por tées pa r an , c h a c u n e de cinq à neuf pe t i t s . 

Ceux-ci res ten t o rd ina i r emen t dans le n id j u s 

qu ' à ce qu' i ls p u i s s e n t y voir. La femelle les r e 

couvre c h a u d e m e n t , ou p o u r m i e u x dire fe rme 

la por te de la loge qui les recèle , q u a n d elle doit 

la qu i t t e r p o u r c h e r c h e r de la n o u r r i t u r e . El le 

s 'accouple quelquefois tou t en al lai tant , e t c o m m e 

la gestat ion n 'es t que de vingt et u n jou r s , u n e 

seconde mise bas suit p r e sque le sevrage de. la 

p r e m i è r e po r t ée . Dès q u e les pet i ts peuven t se 

n o u r r i r eux -mêmes , elle les a b a n d o n n e . 

Lo r sque l 'on est assez h e u r e u x pour s u r p r e n d r e 

u n e m è r e so r t an t p o u r la p r e m i è r e fois avec sa 

p r o g é n i t u r e , on assiste a u n e des scènes d e famille 

les plus c h a r m a n t e s . Quelque adroi tes q u e soient 

les j e u n e s souris na ines , elles ont c ependan tbeso in 

de que lques leçons avant de pouvoi r faire l eur en

t rée dans le m o n d e . Une d'elles est g r impée a u 

h a u t d 'un c h a u m e , u n e seconde sur u n a u t r e , 

celle-ci appel le sa m è r e , celle-là lui d e m a n d e à 

t e t e r ; l 'une se lave et se ne t to ie , l ' au t re a t rouvé 

u n gra in de b lé , elle le t i en t en t r e ses pa t tes de 

devant et le c r o q u e ; la plus faible est encore dans 

le n id ; la plus h a r d i e , un mâle géné ra l emen t , s 'est 

déjà éloigné, il nage dans l 'eau de laquel le s 'élè

vent les j oncs . E n u n mot , tou te la famille est en 

m o u v e m e n t , et la m è r e est a u mi l i eu , veil lant 

sur elle, l 'a idant , l ' appelant , la condu i san t , la 

gu idan t . 

C a p t i v i t é . — On peu t observer ces a n i m a u x 

à loisir en e m p o r t a n t chez soi tou t le n id , et en 

le m e t t a n t dans une cage à treil l is serré . On 

n o u r r i t les souris naines t rès - fac i lement avec du 

chènevis , de l 'avoine, des poires , des p o m m e s 

douces , de la viande, des m o u c h e s . L e u r gent i l 

lesse d é d o m m a g e de toutes les pe ines qu 'on en 

p ren d . Rien de plus c h a r m a n t q u e q u a n d on 

leu r donne u n e m o u c h e . Elles se p réc ip i t en t sur 

l ' insecte en faisant des b o n d s , le saisissent en t re 

leurs pa t tes , le por t en t à la bouche , le t u e n t avec 

u n e te l le r age , q u ' o n di ra i t qu 'e l les t e r rassen t 

u n lion ou u n t a u r e a u ; puis elles p r e n n e n t leur 

pro ie en t r e les p ieds de devant , e t la mangen t . 

Les j e u n e s s 'apprivoisent t rès - fac i lement ,mais , en 

g rand i s san t , si l 'on ne s 'occupe con t inue l lement 

d 'el les , elles dev iennen t cra in t ives . 

A l 'époque où , en l iber té , elles se re t i rera ient 

dans leur d e m e u r e , elles se m o n t r e n t t rès-in

qu iè t e s , et c h e r c h e n t à s ' échapper , c o m m e font 

les oiseaux voyageurs au m o m e n t de la migra t ion . 

Il en est de m ê m e a u mois de m a r s : à cette 

é p o q u e , elles m o n t r e n t aussi la plus g rande en

vie de s'enfuir. A par t cela, elles s 'hab i tuent faci

l e m e n t à leur sort , cons t ru i sen t l e u r n id , fen

den t les feuilles, les en t re lacen t , les tissent, 

r amassen t t ou t e sor te de subs tances , en u n mot , 

c h e r c h e n t à s ' a r ranger le m i e u x possible . 

L A S O U R I S D E B A R B A R I E — MUS BJRBJItVS-

Die berberische Maus, The Barbary Mouse. 

Dans ces de rn i e r s t e m p s , on a essayé d 'établir 
su r la souris de Barbar ie , u n genre pa r t i cu l i e r ; 
ma i s les ca rac tè res différentiels qu 'e l le p ré sen te 
sout t r op peu accusés pour lég i t imer u n genre . 

Cette espèce (fig. 52) est u n e des p lus jolies 
p a r m i les sour is , et m ê m e p a r m i les m u r i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Son corps a 10 cent , de long et 
4 c e n t . d e h a u t ; la queue est u n peu p lus longue 
q u e le res te du corps . Sa cou l eu r fondamenta le 
est u n beau j a u n e b r u n ou un j a u n e r o u x ; la tête 
est m a r q u é e de noir , et elle por te u n e b a n d e lon 
g i tudina le d 'un b r u n foncé, qu i descend j u squ ' à 
la rac ine de la q u e u e ; d 'aut res bandes pareil les 
m a r q u e n t les flancs. Le ventre est b l anc . Les 
oreil les sont d ' un j a u n e roux , les m o u s t a c h e s 
noi res , à poin te b lanche ; la q u e u e est d ' u n b r u n 
foncé à sa face supé r i eu re , d 'un b r u n j a u n e à sa 
face in fér ieure . 

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

hab i t e le nord e t le cen t re de l 'Afrique ; elle est 
s u r t o u t c o m m u n e dans les pays d e l 'Atlas , et 
n 'es t pas r a re non plus dans les s teppes . J e la 
vis p lus ieurs fois dans le K o r d o f a n , ma i s t ou 
jours pa r ins tants , quand elle passait en t re les 
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Fig. 52. La Souris de Barbarie. 

hautes he rbes . On n e la t rouve pas en Egypte . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Voici ce 

que m'écr i t m o n a m i Buvry au sujet des m œ u r s 

et des habi tudes de cet an ima l : « C o m m e toutes 

ses congénères qui h a b i t e n t les s teppes, la sou

ris de Barbarie est t ra i tée d e souris du déser t pa r 

les Arabes, qui la mép r i s en t et , pa r conséquen t , 

ne l'ont q u e peu observée . Les indigènes ne peu

vent rien nous a p p r e n d r e su r el le . On la t rouve 

le long de toutes les côtes de l 'Algér ie , su r tou t 

dans les endroi t s r o c h e u x , et l à où des mon ta 

gnes arides v iennent l imiter la p la ine fertile. 

Elle se creuse des couloirs su r les flancs des col

lines, et ces couloirs about i s sen t à une c h a m b r e 

assez profonde. C'est là q u e p e n d a n t l 'été l 'ani

mal amasse ses provis ions , qu i cons is tent en 

grains, en herbes , dont il se nour r i r a pa r les t emps 

froids ou pluvieux. Les balles qu i t o m b e n t des 

épis servent à r e m b o u r r e r ce t te c h a m b r e . Selon 

la saison, cet te sour is se n o u r r i t de céréales 

ou d 'autres substances végétales . El le est t r è s -

friande de fruits. J ' e n ai souven t pr is dans des 

pièges amorcés avec u n e t r a n c h e de pas tèque . 

Je ne sais si elle m a n g e auss i des insec tes . 

«La souris de Barbar ie a b e a u c o u p des hab i 

tudes des ra t s . Elle est vo race , elle mord , et 

quand elle est en r u t ou qu 'e l le a des pet i t s , 

elle ne craint pas d'aller au -devan t de son enne 

mi , dans l 'espérance de l ' épouvanter . P o u r le 

reste, elle est une vér i table souris ; elle a toute 

l ' adresse , l 'agi l i té , la grâce et l ' é légance de ces 

a n i m a u x . 

« J e n e conna i s r i en de sa r ep roduc t ion ! » 

C a p t i v i t é . — Grâce à sa beau t é , on a souvent 

a m e n é la souris de Barbar ie en E u r o p e . Elle 

suppor te par fa i tement no t r e c l imat , car dans 

sa patr ie elle a aussi à essuyer des froids assez 

r i g o u r e u x . On n e p e u t en m e t t r e p lus ieurs en 

semble qu ' à la condi t ion de leur d o n n e r a b o n 

d a m m e n t à m a n g e r , sans quoi la p lus forte 

a t t a q u e e t dévore la plus faible. 

Fa i re p o u r les au t re s m u r i d é s ce que n o u s 

avons fait p o u r les m é r i o n s , les ra ts e t les sour i s , 

c ' es t -à -d i re e n t r e r dans les détai ls de l eu r vie et 

les déc r i r e , exigera i t u n gros v o l u m e , t an t la 

famille est r iche en espèces é t r angè res . D'a i l leurs , 

la p lupa r t sont loin d ' ê t re pa r fa i t ement dé te rmi 

nés , et d ' au t r e s ne sont connus q u e sous le r a p 

po r t des formes ex té r ieures , leurs hab i tudes 

é t a n t c o m p l è t e m e n t ignorées . Quan t aux es

pèces d o n t on a p u observer les a c t e s , nous 

n ' au r ions à r épé t e r , en faisant leur h is to i re , q u e 

ce que nous avons déjà dit de nos ra t s et de nos 

souris , ce qu i n o u s pa ra î t superflu. Cependan t , 

il est encore , p a r m i les m u r i d é s , deux genres 

in té ressan ts , q u i m é r i t e n t tou te no t re a t t e n 

t ion : nous voulons par le r des h a m s t e r s et des 

hyd romys . 
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L E S H A M S T E R S — CR1CETUS. 

Die Hamster, The Hamster. 

C a r a c t è r e s . •— Le genre h a m s t e r c o m p r e n d 

e n v i r o n u n e douzaine d 'espèces q u i se d i s t in 

g u e n t p a r u n corps lourd et bas su r j a m b e s ; 

u n e q u e u e cour te , peu velue ; et s u r t o u t par des 

aba joues 1res développées . L e u r s p ieds de der 

r i è r e ont c inq doigts ; ceux de devant n ' en o n t 

q u e q u a t r e e t u n pouce r u d i m e n t a i r e . Us ont 

seize d e n t s , deux incisives t r è s -g r andes , et trois 

m o l a i r e s s imples et t u b e r c u l e u s e s . 

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

se t r o u v e n t dans les c h a m p s de céréales de l 'Eu 

r o p e t e m p é r é e et de l 'Asie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils Se c r e u 

s e n t des t e r r i e r s sou te r ra ins , avec des c h a m b r e s 

n o m b r e u s e s , où ils ense r r en t des prov i s ions ; 

c ' e s t dans ces re t ra i t es qu ' i ls vivent, c o m m e n o u s 

a l lons le voir p o u r le h a m s t e r c o m m u n . 

L E H A M S T E R C O M M U N — CRICETTJS Fit UDIE1STARI US 

Der gemeine Hamster, Tbe Hamster. 

C a r a c t è r e s . — Ce bel an ima l (fig. 53) a en

v i ron 3 3 cent , de long, sur lesquels 3 cent , à 
p e i n e a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e . Il a le corps ra
m a s s é , le c o u épais , la tê te assez p o i n t u e , les 
ore i l les m e m b r a n e u s e s , de m o y e n n e l o n g u e u r , 
les yeux c la i rs , les pat tes c o u r t e s , les doigts 
m i n c e s , les ongles cour t s , la q u e u e c o n i q u e , 
m a i s un p e u t r o n q u é e au b o u t ; son pelage épais , 
c o u c h é , u n peu br i l lan t , est formé d ' un duve t 
c o u r t et m o u , et de soies longues et ro ides . Le 
dos est b r u n - j a u n e clair , avec reflets qu i p rov ien 
n e n t des b o u t s noi rs des soies. La par t ie s u p é 
r i e u r e du m u s e a u , le t o u r des yeux , le cou , sont 
d ' u n b r u n r o u x ; les joues p o r t e n t u n e tache 
j a u n e ; la b o u c h e est b lanche ; le v e n t r e , les 
p a t t e s , son t no i r s , un trai t no i r c o u p e le front ; 
les pieds sont b lancs . O r d i n a i r e m e n t , auss i , des 
t a c h e s j a u n e s existent de r r iè re les orei l les , en 
a v a n t et en ar r iè re des pat tes de devant . Du res te , 
la co lo ra t ion d u h a m s t e r c o m m u n varie considéra
b l e m e n t . On t rouve des individus c o m p l è t e m e n t 
n o i r s ; ou no i r s à gorge b l anche , à s o m m e t de 
la t ê t e g r i s ; ou d 'un gris j a u n e clair , à vent re 
g r i s foncé, à t a che scapula i re j a u n e pâ le ; ou 
fauves su r le dos , gris clair sous le v e n t r e , et à 
épau les b l anches . On en r e n c o n t r e m ê m e qu i sont 
c o m p l è t e m e n t b l ancs . 

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

c o m m u n hab i t e les c h a m p s e n s e m e n c é s , depuis 

le Rh in j u s q u ' à l 'Ob, en Sibér ie . E n Al lemagne , 

il m a n q u e dans le sud-ouest ; il m a n q u e aussi 

dans la Russie or ienta le et occ identa le ; il est 

t r è s - c o m m u n en T h u r i n g e et en Saxe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -— Un sol fer

t i le , gras et sec, offrant de b o n n e s condi t ions 

pour un ter r ie r so l ide , convient au h a m s t e r 

beaucoup m i e u x q u ' u n t e r r a in sab lonneux , sus 

cept ible de s'affaisser. Aussi évite-t-il ceux-ci , 

au t an t qu' i l r e c h e r c h e ceux- là . Il ne s'établit 

donc pas non plus d a n s les endroi t s rocai l leux et 

dans les forêts, où il au ra i t t rop de peine à c reu 

ser sa d e m e u r e , soit à cause des rocail les, soit à 

cause des p ier res qu ' i l r e n c o n t r e r a i t . i l ne saurai t 

n o n p lus s ' a ccommoder d ' un sol a q u e u x , e t i l le 

fuit so igneusement . Là où se r e n c o n t r e n t pour 

lui de b o n n e s condi t ions , il se m o n t r e en n o m b r e 

v ra imen t p rod ig ieux . Ainsi , Lenz r appor t e que 

dans la ban l i eue de Gotha, où le h a m s t e r paraî t 

se p la i re , on tua , en 1817, 111,817 individus de 

cel te espèce ; de 1818 à 1828, on en t u a 129,75-4, 

qu i furent présentés aux mag i s t r a t s cha rgés de 

d is t r ibuer les p r imes offertes p o u r la des t ruc t ion 

d 'un an imal aussi nu is ib le . Mais que l 'on t i enne 

c o m p t e de ceux qui d u r e n t ê t r e tués sans que les 

mag i s t r a t s a ien t pu les enreg i s t re r ; q u e l 'on consi-

d è r e q u e b i e n d e s h a m s t e r s o n t dû s u c c o m b e r sous 

la dent de leurs e n n e m i s na tu re l s , et l 'on se fera 

u n e idée d e l 'excessive mul t ip l ica t ion de l 'espèce, 

riansles l ieux où les condi t ions lui sont favorables. 

Le t e r r i e r du h a m s t e r c o m m u n est assez ar t is -

t e m e n t cons t ru i t . Il consis te en u n e g rande 

c h a m b r e , s i tuée à u n e p ro fondeur de 1 à 2 mè t r e s , 

en u n couloi r de sort ie ob l ique e t un couloir d 'en

t rée ver t ical . Des galeries profondes m e t t e n t le 

rédu i t pr incipal , o u c h a m b r e de repos , en com

m u n i c a t i o n avec les c h a m b r e s de provisions. Les 

t e r r i e r s var ien t suivant l 'âge et le sexe de l 'ani

mal ; ceux des j e u n e s sont les p lus cour t s , les 

p lus superficiels ; c eux des femelles sont plus 

g rands , et ceux des vieux mâles ont le p lus de 

déve loppement et de profondeur . Un te r r i e r de 

h a m s t e r se reconna î t faci lement à l ' amas de 

t e r r e qu i est devant le couloi r de sor t ie , et q u i 

est g é n é r a l e m e n t recouver t de gra ins de blé . Le 

coulo i r d ' en t r ée est ver t ica l , on p e u t y p longe r 

souvent u n bâ ton de 1 à 2 mè t r e s de long ; ce 

couloi r n 'a r r ive pas d i r ec t emen t à la c h a m b r e de 

repos , il s ' infléchit et y arr ive tan tô t ob l iquemen t , 

t an t ô t ho r i zon t a l emen t . Le coulo i r de sor t ie , pa r 

con t r e , est tou jours s inueux . Les deux ouver tu res 

sont d is tantes de 1 m 2 0 au m o i n s , souvent m ê m e 

de l ^ ^ O à 4 mè t r e s . On peu t voir faci lement si 

un t e r r i e r est hab i té ou non . Est - i l revêtu de 
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Corlitil, Crii* et Fili, imp. 

Fig. 53. Le Hamster commun. 
P a r i i , J.-B. Baillière et Fils, édit. 

mousse, de c h a m p i g n o n s , d 'herbes , les parois 

en sont-elles dégradées , il est a b a n d o n n é ; car 

le hamste r t i en t toujours son hab i ta t ion en pa r 

fait état. Dans u n te r r ie r qui est hab i t é depuis 

longtemps, le f ro t tement de l ' an imal poli t les 

parois, les fait pa ra î t r e m ô m e br i l lan tes . Les o u 

vertures sont un p e u plus larges q u e les condui t s 

qui y aboutissent; c e u x - c i ont au plus 5 à 8 cent , 

de d iamèt re . Les chambres var ien t sous le r a p 

port des d imens ions . Celle qui ser t de d e m e u r e 

habi tue l le à l ' an imal est la p lus pe t i t e . El le est 

rempl ie de paille fine, de gaines de c h a u m e s , qui 

forment u n e couche mol le ; les paro is en sont 

lisses et pol ies . Trois couloirs y about i ssent , c e 

lui d ' en t r ée , celui de sortie et celui qu i condui t 

à la c h a m b r e aux provis ions . Cel le-ci ressemble, 

à la p remiè re p o u r la fo rme. Elle est ovale ou ar

rond i e ; sa par t ie s u p é r i e u r e est b o m b é e ; ses pa -

roissont lisses. A la FIN de l ' a u t o m n e , elle est 

remplie de blé. Les j e u n e s hams te r s n 'en con

struisent q u ' u n e , les vieux en c reusen t de trois à 

c inq, et l 'on y t rouve de 2 à 4 hec to l i t res de 

lillEUM. 

gra ins . Souvent le h a m s t e r b o u c h e avec d e la 

t e r r e le couloir qui condu i t à cet te c h a m b r e ; 

parfois il le r empl i t aussi de gra ins . Ceux-ci sont 

c o m p r i m é s de telle sorte q u e l ' h o m m e qui 

découvre un te r r ie r de h a m s t e r doit y por te r la 

p ioche avant de pouvoir les r amasse r . On croyai t 

autrefois que le h a m s t e r sépara i t les diverses es

pèces de semences ; c 'est u n e e r r eu r : il p r e n d 

les gra ins et les en t e r r e tels qu ' i l les recue i l l e . 

Ils sont souvent mé langés de débr is d ' ép is . Si 

l 'on t rouve les diverses espèces séparées dans u n 

te r r ie r , cela ne p rov ien t pas de l ' ins t inct d 'o rd re 

qui p rés idera i t aux opéra t ions du h a m s t e r ; on 

ne peu t l ' a t t r ibuer qu ' à ce q u e ces diverses es

pèces o n t été récol tées dans différentes sa isons . 

Dans le couloi r d ' en t rée , on t rouve souvent avant 

d ' a r r i ve r à la c h a m b r e de repos u n e place é larg ie 

où l ' an imal déposeses o r d u r e s . 

Le te r r ie r de la femelle diffère u n p e u ; il n 'a 

q u ' u n e ouve r tu r e de sort ie , mais le n o m b r e de 

ses ouver tures d ' en t rée varie de deux à h u i t ; ce 

pendan t , t an t q u e les pet i ts ne sor ten t pas du 

11 — 
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l e r r i e r , une seule s e r t ; p lus tard ceux-c i les ut i l i 

sent tou tes . La c h a m b r e de repos est c i rcu la i re , 

elle a 33 cent , de d i amè t re ; sa h a u t e u r est de 8 à 

14 cen t . , et elle renfe rme une couche de m e n u e 

pai l le . Il en par t a u t a n t d e couloi rs qu' i l y a 

d 'ouver tu res d 'en t rée ; souvent ces couloi rs com

m u n i q u e n t en t re eux. Les chambres à p rov i 

sions y sont ra res . Tan t q u e la femelle a des pe

t i ts , elle n ' amasse r i en . 

Malgré sa l o u r d e u r appa ren te , le h a m s t e r est 

assez agi le . Sa m a r c h e est r a m p a n t e comme 

celle du h é r i s s o n , son vent re t r a înan t p resqu 'à 

t e r r e . Il fait de peti ts pas . Lorsqu ' i l est exci té , 

il se m e u t plus r a p i d e m e n t , et fait des bonds 

assez cons idérab les . Il g r impe le long des parois 

ver t icales , su r tou t s'il peut se souten i r de deux 

côtés , pa r exemple dans le coin d ' une caisse, 

en t re u n e a r m o i r e e t u n m u r , le long d 'un r i 

deau . Il se c r a m p o n n e à la m o i n d r e saill ie, et il 

est assez adro i t p o u r se r e t o u r n e r et se ma in t en i r 

à la h a u t e u r où il est en q u e l q u e sor te suspendu , 

ne serait-il acc roché que par u n e des pat tes de 

de r r i è re . 11 creuse à mervei l le . Le p lace- t -on dans 

une caisse r empl i e de t e r r e , il se m e t aussi tôt 

à l 'œuvre . Il fouille avec ses pat tes de devant , et 

se sert de ses dents si le sol est t r op du r . Il 

re jet te les déblais sous son vent re , pu is les 

pousse avec ses pat tes de der r iè re ; q u a n d il en 

a ainsi dé t aché une cer ta ine quan t i t é , il m a r c h e 

à r ecu lons , et les pousse hor s d u t e r r i e r . J ama i s 

il ne r empl i t ses abajoues de te r re , c o m m e on 

l'a p r é t endu . Il n 'est pas ma ladro i t dans l 'eau, 

quo iqu ' i l évite so igneusement d'y ent rer . L'y 

j e t t e - t o n , il nage r ap idemen t , mais en faisant 

en t end re des g rognemen t s de mauvaise h u 

m e u r . Cependant ce bain lu i est si désagréable , 

qu ' i l oublie tou te sa m é c h a n c e t é na ture l le q u a n d 

il se t rouve de nouveau à sec. 11 se net to ie alors 

avec soin. 

Le h a m s t e r est t rès-habi le de ses pa t tes de de

van t , il s'en ser t , c o m m e de mains , p o u r po r t e r 

sa nou r r i t u r e à sa b o u c h e , p o u r r e tou rne r les 

épis j u s q u ' à ce que les gra ins en sor tent , p o u r 

enser re r ces gra ins dans ses abajoues, p o u r lis

ser son po i l . Lorsqu ' i l est sorti de l ' eau , il se 

secoue , s 'assied sur son de r r i è re , se lèche et se 

ne t to ie . C'est tou jours pa r la t ê te , c o m m e du 

res te tous les an imaux , qu ' i l c o m m e n c e sa to i 

le t te . 11 m e t ses pa t tes sur ses oreilles, les ra

m è n e su r la face, p r e n d c h a q u e m è c h e de poils 

l 'une après l ' au t re , et la frotte j u s q u ' à ce qu 'e l le 

soit sèche . P o u r m e t t r e en o rd re les poils du 

dos et des cuisses, il se ser t de ses dents , de ses 

pattes et de sa l angue . Cette opéra t ion du re 

assez l ong temps , et il l ' accompl i t avec assez de 
m é c o n t e n t e m e n t . 

Lorsque le h a m s t e r est su rp r i s , il se dresse 
sur ses pat tes de de r r i è r e , laisse pendre ses pat tes 
de devant , r ega rde fixement l 'objet de son t rou
ble , se m o n t r e disposé à s ' é lancer dessus , à faire 
usage de ses den t s . 

Son carac tè re n e con t r ibue pas à le r endre 
l 'ami de l ' h o m m e . La colère le d o m i n e , c o m m e 
elle ne d o m i n e a u c u n r o n g e u r , le ra t et le l em-
ming exceptés . P o u r un r ien , le h a m s t e r se me t 
sur la défensive, pousse de forts g rognemen t s , 
gr ince des den t s , et les fait c l aque r à plusieurs 
repr ises . Son courage n 'es t pas m o i n d r e que sa 
colère : il se défend cont re t ou t an imal qui l 'at
t a q u e . Il est victorieux d 'un chien inhab i l e ; les 
ra t iers seuls savent le p r e n d r e et l ' é t rangler aus
sitôt. Tous les chiens on t p o u r le h a m s t e r la m ê m e 
ha ine q u e pour le hér isson ; ils sont furieux de 
n e pouvoir tou jours d o m i n e r u n si pe t i t ê t r e . 
Ils le poursuivent avec a r d e u r , lui l ivrent des 
comba t s a cha rnés , et b ien souvent ce n 'es t qu ' a 
près u n e longue lu t te que le h a m s t e r succombe , 
mais non sans avoir fait payer che r sa cap tu re . 
« Dès qu ' i l r e m a r q u e , dit F r . G. Sulzer (1), que le 
chien veut l ' a t t aquer , il vide ses abajoues, s'il les 
a p l e i n e s ; s 'aiguise les den ts en les f rot tant vi
v e m e n t les unes con t re les au t re s ; respire ra 
p i d e m e n t ; pousse u n cr i , qu i ressemble à u n 
r o n f l e m e n t , gonfle ses abajoues, de façon que 
sa tête et son cou paraissent plus gros que le 
c o r p s ; p u i s se dresse et s 'élance sur son e n n e m i . 
Celui-ci s 'enfuit-il , il le poursu i t en sautant 
c o m m e u n e grenoui l le . La lou rdeur de ses m o u 
vemen t s , l ' a rdeur qu' i l m e t à sa poursu i t e , sont 
telles q u ' o n ne peu t s ' empêcher de r i r e . Le chien 
ne r e m p o r t e la victoire q u e s'il p eu t a r r iver sur 
le hams te r par de r r i è re ; ille p r e n d alors pa r la 
n u q u e , le secoue et l ' é t rangle . » 

Le h a m s t e r a t t aque m ê m e l ' h o m m e , et q u e l 
quefois sans motif. On passe t r anqu i l l emen t près 
d 'un te r r ie r de h a m s t e r , et tout à coup le 
pet i t an imal r ageu r est pendu à vos habi t s . Il 
m o r d aussi les chevaux ; et, lorsqu' i l est enlevé 
par un oiseau de pro ie , il che rche encore à se 
défendre . Une fois qu ' i l a m o r d u , il ne lâche 
pr ise qu 'avec la vie. 

On c o m p r e n d q u ' u n an ima l aussi m é c h a n t ne 
suppo r t e r ien . Les pet i ts , en grandissant , ne p e u 
vent plus vivre avec leur mère , et hors d u temps 
d u ru t , le mâle t ue la femelle . R a r e m e n t , des 
hams te r s captifs vivent en bonne h a r m o n i e ; les 

(t) Fr. G. Sulier, Versuch einer NatwgeschiMe des 
Hamsters. GOttingen, 1774, in-8. 
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vieux ne peuvent j a m a i s se suppor t e r ; les j e u n e s 

ont en t re eux de mei l l eurs r a p p o r t s . J ' en ai 

élevé assez long temps t rois dans u n e cage ; j a 

mais ils ne se d i spu tè ren t , et r es tè ren t tou jours 

é t ro i tement un i s . Quand ils se reposaient , ils 

étaient souvent l 'un sur l ' au t re . D é j e u n e s h a m 

sters, nés de nids différents, S ' a t t a q u e n t aussi tôt , 

se livrent des c o m b a t s à m o r t . 

Rien n 'es t p lus a m u s a n t q u e d ' en fe rmer en

semble un hérisson et un h a m s t e r . T o u t d ' abord , 

celui-ci r ega rde avec cur ios i té l 'ê tre s ingul ier 

auquel on l 'associe, lequel ne para i t S ' i nqu ié te r 

guère de lui . Mais b ien tô t le repos est t r o u b l é . 

Le hér isson est arr ivé près d é son c o m p a g n o n 

de captivité, un g r o g n e m e n t de mauvaise h u m e u r 

le salue, et aussi tôt il se roule su r l u i - m ô m e . Le 

hamster S ' avance , flaire cet te boule hér issée de 

p iquan ts , mais son m u s e a u est en s a n g ; il d o n n e 

un coup de pa t te , sa pat te est blessée. Il g r ince 

des dents , il c r ie , il g rogne , il saute su r le h é 

risson, che rche à le pousser avec son épau le , son 

épaule est p iquée ; il emplo ie tous les moyens 

pour se débarrasser de ce m o n s t r e ; il se blesse 

encore les pat tes, la b o u c h e et, p lus s tupéfa i ten-

core qu ' i r r i té , il s 'assied, r e g a r d a n t son adver

saire avec une expression c o m i q u e de t e r r e u r et 

de rage concen t rée , ou bien il se précipi te su r 

n ' importe quel a u t r e objet , sur u n au t r e h a m s t e r 

bien innocent , p o u r assouvir la colère dans la

quelle l'a mis le hé r i s son . Celui-ci bouge- t - i l de 

nouveau, la m ê m e scène r e c o m m e n c e , au g r a n d 

amusement d u spec t a t eu r . 

Le hams te r suppo r t e encore moins la pré

sence de peti ts an imaux q u e celle d e ses 

semblables ; il leur fait u n e vér i tab le chasse. Il 

se nourr i t de j e u n e s oiseaux, de sour is , de lé 

zards, d 'orvets, d e cou leuvres , d ' insectes , au t an t 

que de végétaux. Lu i j e t t e - t -on un oiseau dans 

sa cage, il se préc ip i te dessus, lui a r r a c h e les 

ailes, le t ue d 'un seul coup de den t à la tê te et 

le dévore. Il s ' a t taque à, t ou t ce q u e fourni t le 

règne végétal . Les h e r b e s , les l égumes , les fruits 

de toute espèce , m û r s ou n o n , les carot tes , 

les pommes de t e r r e , les rac ines , t ou t lui est 

bon. E n captivité il m a n g e du pain, des gâteaux, 

du beurre , du fromage ; en un mot , il est o m 

nivore. 

Le h a m s t e r est un an imal h i b e r n a n t ; dès que 

la te r re se réchauffe et se ramol l i t , il se révei l le . 

Ce réveil a l ieu en m a r s , et quelquefois en fé

vrier. Il n 'ouvre pas i m m é d i a t e m e n t son te r r ie r ; 

il y reste encore que lque t e m p s , et se nour r i t des 

provisions qu ' i l a amassées . Au mil ieu de mar s 

les mâles , au c o m m e n c e m e n t de février les 

femelles, qu i t t en t leur d e m e u r e , p o u r al ler à la 

r e c h e r c h e de j eunes pousses de b l é , de coque 

licots, des gra ins nouve l l emen t semés , qu ' i ls r a p 

por t en t dans leur t e r r ie r ; un peu p lus t a rd toutes 

les plantes fraîche leur sont b o n n e s . 

E n a b a n d o n n a n t l e u r r e t r a i t e d 'h iver , les 

hams te r s se c reusen t un nouveau t e r r i e r , où ils 

passent l ' é té , et , dès que l eu r travail est fini, l 'ac

coup lemen t a l ieu . Ce t e r r i e r d 'é té a 30 ou , au 

plus , 60 cent , de p r o f o n d e u r ; dans la c h a m b r e 

pr incipale est établi u n nid où la femelle m e t 

bas . Il ne renfe rme q u ' u n e seule c h a m b r e à p r o 

visions. 

A la fin d 'avri l , le mâ le se r end dans la de

m e u r e de la femelle ; l 'un et l ' au t re vivent quel 

que t e m p s en t r è s -bons r appor t s ; ils se d o n n e n t 

m ê m e des t émoignages d ' a t t a c h e m e n t et se dé

fendent m u t u e l l e m e n t , au besoin . Deux mâles 

qui se r e n c o n t r e n t dans le t e r r ie r d 'une fe

mel le , se l ivrent u n comba t a c h a r n é , j u s q u ' à ce 

que le p lus faible s u c c o m b e ou s'enfuie : on 

t rouve souvent de vieux h a m s t e r s mâles , couverts 

de c ica t r ices , restes de ces lu t tes . Mais, a p r è s 

l ' accouplement , les deux époux deviennent auss i 

é t r angers l'un à l ' au t re q u ' a u p a r a v a n t . 

Qua t re ou c inq semaines après le r a p p r o c h e 

m e n t des sexes, la femelle me t bas , dans un nid 

m o l l e m e n t et c h a u d e m e n t r e m b o u r r é , de 6 à 

8 pet i ts . El le a au moins deux por tées pa r an : 

la p r emiè re a lieu en ma i . Les pet i ts na issent n u s 

et aveugles , mais avec des den t s , et pèsen t alors 

u n p e u plus de 4 g r a m m e s . Us grandissent t r è s -

r a p i d e m e n t , et l eu r poids est de 50 g r a m m e s , q u e 

leurs yeux sont encore fermés : ils ne s 'ouvrent 

que d u hu i t i ème au n e u v i è m e j o u r . Dès ce m o 

ment , les peti ts c o m m e n c e n t à m a r c h e r au tou r de 

leur n id . La m è r e les élève avec tendresse ; du 

res te , elle adopte et soigne avec t o u t a u t a n t de 

d é v o u e m e n t d ' au t res nour r i s sons qu 'on lu i donne 

à élever, lors m ê m e qu ' i l s sont plus âgés que les 

s iens . Le qu inz ième j o u r , les j e u n e s h a m s t e r s se 

m e t t e n t déjà à c reuser , e t ,dès cet ins tan t , la m è r e 

les émanc ipe , c 'est-à-dire qu 'e l le les chasse de son 

te r r ie r , et les force ainsi à se t i r e r d'affaire tou t 

seuls, ce qu i n e leur est pas difficile. Cinq ou six 

j ou r s après la na issance , alors que leurs poils 

c o m m e n c e n t à pe ine à se m o n t r e r , que leurs yeux 

sont encore fermés, les pet i t s h a m s t e r s savent 

déjà p r e n d r e un grain de blé en t re leurs pat tes 

de devant , et le ronger avec leurs den ts a iguës . 

E n cas de danger , ils sau ten t dans ' le ter r ier avec 

assez d 'agi l i té , les u n s suivent l eur m è r e , les 

au t res se cachent qu i dans u n t r o u , qu i dans u n 

a u t r e . La m è r e , que lque m é c h a n t e et cou rageuse 
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qu 'e l le paraisse d 'o rd ina i re , se m o n t r e t rès - lâche 

q u a n d il s 'agit de défendre sa p rogén i tu re ; elle 

s 'enfuit, s 'enfonce avec ses peti ts dans u n de ses 

couloirs , c h e r c h e à le b o u c h e r avec de la t e r r e , 

ou creuse r a p i d e m e n t p o u r l ' é tendre . 

Les h a m s t e r s nouveau-nés para issent p r e s q u e 

rouges de sang et font en t end re u n léger m u r 

m u r e , analogue à celui des chiens . Le deux ième 

ou le t ro is ième j o u r , ils sont revêtus d 'un léger 

duvet , qui s'épaissit peu à peu ; mais ils m e t t e n t 

u n an à a t te indre leur taille définitive. 11 paraî t 

c ependan t q u e , nés en mai , ils sont déjà, en 

a u t o m n e , aples à se r ep rodu i r e . 

Dès que les moissons j aun i s sen t , les hams te r s 

cou ren t affairés dans les c h a m p s . Les capsules du 

lin, les vesces, les pois , paraissent ê t re leurs al i

men t s de préférence . Un h a m s t e r qu i hab i te un 

c h a m p de lin ou de pois , n ' ense r re géné ra lemen t 

pas d ' au t re récol te dans son t e r r i e r ; cependan t , 

ce n 'est pas là un fait absolu . On a r e m a r q u é que 

les vieux hams te r s mâles savent mieux choisir 

leurs provisions, m i e u x les ép luche r q u e les fe

melles ; ils y emplo ien t d 'a i l leurs p lus de t e m p s . 

Celles-ci , après l eur de rn iè re po r t ée , on t à se 

cons t ru i re r a p i d e m e n t u n te r r ie r et à y entasser 

de la n o u r r i t u r e . 

Ce n 'es t q u e dans les endroi t s où il n 'es t pas 

dérangé que le h a m s t e r t ravai l le , le j o u r , à a m a s 

ser des prov is ions ; d 'o rd ina i re , il emplo ie à le 

faire la p r e m i è r e moi t i é de la n u i t , et les p remiè 

res heures de la j o u r n é e . De ses pa t tes de devant , 

il r e cou rbe les c h a u m e s ; de ses den ts , il coupe 

les épis , les pend en t re ses pat tes , les t o u r n e , les 

r e tou rne ,dépou i l l e les grains de leurs enve loppes , 

les fait passer dans ses abajoues, et r e n t r e d a n s sa 

d e m e u r e q u a n d celles-ci sont p le ines . Il peu t e m 

por te r de la sor te , en une fois, j u s q u ' à 100 gram

mes de gra ins . Ainsi chargé , le h a m s t e r a une 

phys ionomie rée l lement c o m i q u e , et il est le plus 

maladro i t de tous les an imaux . On peu t alors le 

p r end re sans c ra in te , car il ne p e u t plus m o r d r e ; 

seu lement on n e doit pas lui laisser le t e m p s de 

vider ses abajoues et de se m e t t r e sur la défensive. 

E n oc tobre , la t e m p é r a t u r e baisse, les c h a m p s 

sont vides, le h a m s t e r p répa re sa d e m e u r e d 'h i 

ver . Il en bouche d 'abord l 'ouver ture de sor t ie , 

puis l 'ouver ture d ' en t rée , en les rempl i ssan t de 

t e r r e . E n a-t-il encore le t e m p s , ou craint- i l les 

gelées, il se c reuse u n nid et des c h a m b r e s à 

provision à u n e p lus g rande p rofondeur . L ' an i 

mal se gorge de n o u r r i t u r e , s 'enroule en boule 

au mil ieu du pet i t lit de pail le qu ' i l s'est p r é 

paré et s ' endor t . Il se couche d 'o rd ina i re sur le 

cû té , la tê te en t re les pa t tes de de r r i è r e , les poils 

en bon ord re , mais un peu hér issés . Un hamste r 

en lé thargie a les m e m b r e s f ro ids , rigides 

c o m m e u n cadavre ; q u a n d on les a étendus 

de force, ils r e p r e n n e n t leur posi t ion p r i m i t i v e ; 

ses yeux sont clos, mais l impides c o m m e ceux 

d 'un an ima l vivant ; les paup iè res se re fe rment 

d ' e l l e s - m ê m e s ; la resp i ra t ion et les ba t tements 

du coeur son t insensibles, ce de rn i e r n 'a plus que 

de 14 à 15 pulsa t ions par m i n u t e . L ' an ima l paraî t 

mor t . Que lque t emps avant le révei l , la rigidité 

disparaî t ; la resp i ra t ion devient sensible; l 'ani

mal fait que lques m o u v e m e n t s ; il ronfle, se 

dresse, ouvre les yeux , fait que lques pas en t r é 

b u c h a n t c o m m e s'il é ta i t ivre, essaye de s'asseoir, 

t o m b e , se relève, revient à lui , c o u r t l en tement , 

m a n g e , se ne t to ie , se lisse les poils ; il est enfin 

c o m p l è t e m e n t réveil lé . 11 faut user de p r u d e n c e 

lo rsqu 'on veu t s 'assurer si un h a m s t e r est revenu 

à la vie act ive. Souvent il pa ra î t m o r t , quand tout 

à coup u n e m o r s u r e vient a p p r e n d r e q u e cet te 

m o r t n ' é ta i t qu ' appa ren te . En l iber té , les ham

sters doivent se réveil ler p e n d a n t l 'hiver. Au 

mois de d é c e m b r e , par une t e m p é r a t u r e de plu

sieurs degrés au-dessous de zéro , il leur arrive 

f r é q u e m m e n t d 'ouvr i r leurs t e r r i e r s et de courir 

les c h a m p s . Dans u n e c h a m b r e con t inue l l emen t 

chauffée, ils r e s t e n t éveillés tou te l ' année , mais 

ils n 'y sont pas à leur aise, e t m e u r e n t rapide

m e n t . 

I l est h e u r e u x q u ' u n an ima l aussi nuis ible que 

le h a m s t e r soit poursu iv i par beaucoup d 'enne

mi s . P lus i eu r s oiseaux de p ro i e , t an t d iu rnes que 

n o c t u r n e s , les c o r b e a u x , le pu to i s , la be le t te lui 

font une pou r su i t e c o n t i n u e l l e , le t u e n t et le 

m a n g e n t q u a n d ils peuven t s 'en e m p a r e r . Le 

puto is e t la be le t te le suivent j u sque dans son 

te r r ie r , et sont par c o n s é q u e n t ses ennemis 

les plus r edou tab le s . Quelque rés i s tance qu' i l 

l eur oppose , le r o n g e u r finit pa r succomber à 

leurs a t t aques . C h a q u e cul t iva teur m é n a g e r a i t 

d o n c ces deux carnass iers , s'il savait r econna î t r e 

ses vrais i n t é r ê t s ; m a i s , a u l ieu de ce la . i l les tue 

sans pi t ié . 

C h a s s e . —• Dans bien des endro i t s , l ' h o m m e 

fait u n e g u e r r e en règ le au h a m s t e r . E n Tht i -

r inge , par exemple , il es t des gens qu i on t pour 

profession de le dé t e r r e r et de le dé t ru i r e . La 

c o m m u n e paye , p o u r c h a q u e h a m s t e r , u n e p r i m e 

qui est plus forte p o u r u n e femelle q u e p o u r un 

mâ le . Mais le p r inc ipa l r a p p o r t de cel te chasse 

est fourni par les provis ions q u e l ' an imal a r a s 

semblées ; on sèche les g ra ins , et on les m o u d . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La peau du h a m s t e r 

est ut i l isée c o m m e four ru re . Quoique cet te four-
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rure soit b o n n e , légère e t du rab l e , elle n 'es t 

cependant pas d ' u n e g r a n d e va leur . Dans p lu 

sieurs localités, on se nour r i t de sa cha i r , et l 'on 

n'a certes pas de motifs pour ne po in t le faire, 

car elle est tout aussi b o n n e que celle de l 'écu

reuil et de plus ieurs au t r e s r ongeu r s , q u e l 'on 

mange avec plaisir . On voit q u e le h a m s t e r est 

d'une cer ta ine ut i l i té . Disons, toutefois , q u e 

les profits qu ' on en re t i re sont loin de compen

ser les dégâts qu' i l cause. 

L E S I I Y D R O M Y S — IIYDBOMYS. 

Die Sumpfralten. 

C a r a c t è r e s . — Nous avons encore à m e n t i o n 

ner, pa rmi les m u r i d é s , un genre fort r e m a r 

quable par la dent i t ion . On ne compte p lus ici 

que qua t re mola i res à chaque m â c h o i r e , deux à 
droite, deux à g a u c h e . Du res te , les h y d r o m y s 

ressemblent par le corps à des rats ; leur tô te est 

allongée ; l eur museau assex o b t u s ; l eu r s j a m 

bes sont cour tes , et leur queue est longue ; ils on t 

les oreilles a r rond ies ; cinq doigts à c h a q u e 

pa t le , "ceux des pieds de der r iè re réunis à la 

base par u n e pe t i te m e m b r a n e n a t a t o i r e ; des 

mous t aches fournies et aussi longues q u e la tè te . 

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

pèce su r laquel le repose ce genre est exclusive

m e n t p rop re à la Nouvel le -Hol lande . 

L ' H Y D R O M V S A " V E N T R E JAUNE — HYDROMYS 

CH RYSOGÂSTER. 

Die gemeine Sumpfratte. 

C a r a c t è r e s . — L ' h y d r o m y s à vent re j a u n e 

[fig. 54) a près de 66 cent , de long, ma i s les deux 

c inqu ièmes envi ron appa r t i ennen t au co rps . Il 

a le dos d 'un b r u n no i r b r i l l an t , m a r q u e t é de 

fauve ; les flancs et le ven t re d ' un gr is fauve 

à reflets j a u n e o rangé ; les poils duve teux d 'un 

gris c lair , les poi ls soyeux e n t i è r e m e n t no i r s , ou 

d 'un j a u n e do ré , à po in t e no i re . Les pat tes sont 

d ' un b r u n foncé, et les poils qui r e c o u v r e n t la 

q u e u e sont ro ides et gr isâ t res . 

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

est du pet i t n o m b r e des m a m m i f è r e s monode l -

phes q u i h a b i t e n t l 'Aust ra l ie . On le t rouve sur les 

îles du détroi t de Bass et à la t e r r e de Van D i é m e n . 
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M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 

de cet an ima l sont peu connues . On sait seule

m e n t qu ' i l f réquente les bords des fleuves et de la 

m e r ; qu'i l vit dans les eaux douces c o m m e dans 

les eaux sa lées ; qu ' i l nage et plonge à mervei l le , 

et qu ' i l a plusieurs points de res semblance avec 

le c ampagno l amph ib i e sous le r a p p o r t des habi

t u d e s . 

LES A R V I C 0 L 1 D E S — ARVICOLINl. 

Die "Wühlmäuse. 

C a r a c t è r e s . — La famille des ar v icol idés jen-

ferme u n grand n o m b r e de pet i ts rongeurs , assez 

semblables en t re eux et ayant p lus d 'un r a p p o r t 

avec les m u r i d é s , p a r m i lesquels on les r angea i t 

j ad i s . Toute fo i s , ils s 'en d i s t inguen t pa r des 

formes p lus t r a p u e s ; u n e tê te plus grosse et plus 

cou r t e ; u n m u s e a u plus la rge , géné ra l emen t 

o b t u s ; des oreilles moins p r o é m i n e n t e s , a r ron

dies , p r e s q u e n u e s , en total i té o u en par t ie ca

chées par les poils ; des yeux mo ins vo lumineux 

et m o i n s saillants ; u n pelage g é n é r a l e m e n t plus 

long et p lus moe l l eux , et u n e q u e u e couver te 

d e poi l s . 

Quan t a u carac tè re essentiel de la famille, il 

rés ide dans le -nombre et la forme des mola i res . 

Ces den ts , au n o m b r e de six p o u r c h a q u e m â 

choi re , t rois à dro i te , t rois à g a u c h e , sont for

mées de pr i smes t r i angula i res p lacés al ternat ive

m e n t sur deux l ignes , de m a n i è r e à r ep ré sen te r 

des zigzags à la c o u r o n n e ; e t , sauf de rares ex

cept ions , n 'on t pas de rac ines p r o p r e m e n t d i tes . 

Les arvicolidés ne diffèrent pas b e a u c o u p les 

uns des au t r e s sous le r a p p o r t de la co lora t ion . 

L e u r s te in tes sont fort peu vives et le p lus ordi -

n a i r e m e n t r e m b r u n i e s . Les j e u n e s ont t o u j o u r s u n 

pelage p lus sombre q u e les vieux, et les espèces 

qui hab i t en t les montagnes l 'ont géné ra lemen t 

plus foncé que celles qu i vivent dans les plaines. 

Les différences de m œ u r s , d 'habi ta t , de d i s 

t r ibu t ion géograph ique sont souvent p lus p r o 

noncées q u e celles qu'offre le pe lage . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les arvicoli-

dés sont r épandus dans les régions sep ten t r io 

nales de l 'ancien et d u nouveau con t inen t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 

dans des galer ies sou te r ra ines , qu ' i l s c r eusen t gé

n é r a l e m e n t e u x - m ê m e s ; ils h a b i t e n t les pla ines 

c o m m e les m o n t a g n e s , les t e r ra ins en cu l tu re 

aussi b ien que les l ieux les plus sauvages , les 

prair ies les p lus incultes ; ils f réquen ten t les 

c h a m p s , les j a rd ins , les bords des r ivières, des 

ru isseaux, des lacs, des é t angs . P r e s q u e tous évi

t en t l ' h o m m e , et bien peu se r e n c o n t r e n t dans 

les g ranges et les étables . 

Leu r s demeures consistent en couloirs simples 

ou ramifiés, et p lus ou moins p ro fondément si

t u é s . Quelques-uns se cons t ru i sen t u n e loge en 

forme de h u t t e . Ils sont g é n é r a l e m e n t socia

bles , et la p lupa r t se réun issen t en bandes n o m 

breuses . 

Les arvicolidés ont une n o u r r i t u r e .presque 

exc lus ivement végé ta le ; ce n 'est q u e par ex

cept ion qu'ils m a n g e n t des subs tances an ima les . 

A u c u n n ' h i b e r n e , et cependan t beaucoup d 'en t re 

eux amassent des provisions d 'hiver. 

L e u r genre de vie a q u e l q u e r appor t avec 

celui des mur idés , et ils ont des hab i tudes aussi 

b ien n o c t u r n e s q u e d i u r n e s . Leu r s mouvemen t s 

sont r a p i d e s , moins cependan t que ceux des 

sour i s . T r è s - p e u savent g r i m p e r ; mais le plus 

g r a n d n o m b r e , par con t re , n a g e n t à merveil le , 

q u e l q u e s espèces m ê m e sont a q u a t i q u e s ; d ' au 

t r e s vivent p e n d a n t plus ieurs mois sous la neige , 

qu ' i l s c r eusen t c o m m e ils c reusen t la t e r r e . 

Quelques espèces , poussées sans dou te par le 

besoin de n o u r r i t u r e , e n t r e p r e n n e n t de grands 

voyages , et c'est à la sui te de pareils dépla

cemen t s q u e plus ieurs espèces, or iginaires de 

l 'Asie, se sont acc l imatées et sont devenues i n 

digènes en E u r o p e . 

La vue et l 'odora t sont les p lus parfaits de 

leurs sens ; l 'ouïe rie para î t pas t rès -développée; 

leur in te l l igence est faible. 

Tou te s les espèces d 'arvicolidés se mul t ip l i en t 

t rès - rapidement , quelques-unes m ê m e d 'une ma

nière incroyable et fâcheuse p o u r nous . 

. U s a g e s e t p r o d u i t s . — Sauf les g randes espè

ces q u i , dans q u e l q u e s pays, en t ren t except ion

ne l lement dans le rég ime de l'homme", les a u t r e s 

ne lui sont d ' a u c u n e ut i l i té , e t deviennent au 

con t ra i re excessivement nuisibles p a r t o u t où il 

les laisse t rop se mul t ip l ie r . 

L E S O N D A T R A S — F1BER. 

Die -Bisamratten. 

C a r a c t è r e s — Les onda t ras s emblen t établir 
u n r t ransi t ion des arvicolidés aux castors , mais 
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ils appa r t i ennen t b ien c e r t a i n e m e n t aux p r e 

miers par tous leurs carac tè res . Us on t des 

oreilles operculées , t r è s -peu sai l lantes, couvertes 

de poils courts ; qua t r e doigts aux pat tes de de

vant et un pouce r u d i m e n t a i r e ; c inq doigts 

aux pattes de de r r i è re , bordés de poils nata toi res , 

et armés d 'ongles assez forts ; u n e q u e u e longue , 

arrondie à l ' ex t rémité , c o m p r i m é e dans le reste 

de son é tendue, et r ecouver te de peti tes écail les, 

entre lesquelles passent des poils cour ts , r a res , 

cachés ; de peti ts yeux ; la lèvre supé r i eu re fen

due ; des mous taches longues . Les vieux indivi

dus ont les molaires pourvues de vraies r ac ines . 

Une glande par t i cu l iè re , s 'ouvrant à l 'exté

rieur, sécrétant u n l iquide b l anc , o léagineux, à 

forte odeur de civette, o c c u p a n t le voisinage des 

organes génitaux ex ternes , est enco re u n ca rac 

tère propre aux onda t ra s . 

On a cru p e n d a n t long temps q u e ce genre ren

fermait p lus ieurs espèces, m a i s u n e é tude p lus 

attentive les a fait r é d u i r e à une seule . 

L'ONDATRA MUSQUE — FIBER ZIBETHICUS. 

Die Bisamratte ou Ondatra. 

Caractère» .—L'onda t ra ( f ig . 55), vu lga i rement 

connu 'sous le nom de rat musqué du Canada, le 

musquasch des A n g l o - A m é r i c a i n s , est le p lus 

grand des arvicolidés c o n n u s , et a b e a u c o u p de 

rapports de forme avec le campagnol amph ib i e . 

Son pelage ressemble à celui du castor ; il est épais , 

couché, m o u , br i l lant . Les poils la ineux en sont 

fins, courts, duve teux ; les poils soyeux sont l u i 

sants et du double p lus longs que ceux-ci . Le dos 

est brun ; le ventre est gris , à reflets roux . Quel

quefois le dos a u n e te in te p lus ou moins j a u n e . 

La queue est noi re . Les poils qu i b o r d e n t les 

doigts sont blonds ; les ongles , r o u x de corne. Les 

mâles adultes ont près de 66 cent , de long, 

les deux c inquièmes environ appa r t enan t à la 

queue. 

L'ondatra m u s q u é offre que lques var ié tés . 

Richardson (I) en signale t ro is : l 'une est c o m 

plètement no i re , l ' au t re t ache tée , e t la t ro is ième 

ent ièrement b l a n c h e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'ondat ra 

musqué habi te l 'Amér ique d u Nord, en t re le 

30 et le 60° de la t i tude nord . 

On le t rouve su r tou t dans le Canada, d 'où l'on 

envoie chaque année p lus ieurs milliers de ses 

peaux en E u r o p e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il f réquente 

(l) Richarilsou, t'auna loreu/is Americana. 

les prai r ies au bord des g rands lacs, des grands 

fleuves à cours l e n t , des ru i s seaux , des mara i s , 

mais su r tou t des é tangs peu é tendus , r ecouve r t s 

de roseaux et de plantes aqua t iques . 

C'est là qu 'on le t rouve en familles ou en t r i 

bus . Son genre de vie a beaucoup d 'analogie 

avec celui du castor , si b ien que , p o u r les sau 

vages, ces a n i m a u x sont f rères ; le castor , c o m m e 

a îné , é t an t p lus indus t r ieux et plus sage , l 'on

da t ra m u s q u é é tant plus i n e x p é r i m e n t é . 

C o m m e le c a s t o r , l ' onda t ra est éminem

m e n t sociable, ca r il forme une grande par t ie 

de l ' année des colonies quelquefois considéra

bles, et, c o m m e lui aussi , il se cons t ru i t des ha

bitat ions qu i font saillie à la surface du sol, mais 

auxquel les about i ssen t souvent des galeries p r o 

fondes , telles q u e nous en t rouvons dans les r e 

tra i tes sou te r ra ines des campagnols . 

C'est o rd ina i r emen t sur les bords d 'un lac , 

d 'un fleuve ou d ' une r ivière dont les eaux on t 

u n cours insensible et dont les rives, couver tes 

de joncs , s ' inclinent en pente d o u c e , que les 

ondat ras s 'établissent de préférence p o u r y con

s t ru i re leurs h u t t e s . Us font p reuve dans ces cir

constances d 'un inst inct admirab le : on d i ra i t 

qu'i ls savent quel est le point ex t r ême q u ' a t t e i 

gnen t les p lus g randes c r u e s , car c 'est tou 

j o u r s sur la l igne du plus hau t n iveau des eaux , 

qu ' i l s é lèvent leurs hab i t a t ions . E n o u t r e , en 

prévoyance de crues excep t ionne l les , ils les é t a -

gent de façon à ce q u e l 'un des c o m p a r t i m e n t s 

soit assez élevé p o u r n e j amais ê t re envahi par 

l 'eau. E x t é r i e u r e m e n t , les hu t tes des onda t r a s 

s imu len t u n d ô m e . Les m a t é r i a u x qui les c o m 

posent sont des joncs assez p ro fondément enfouis 

en t e r re , enchevêt rés les uns dans les au t r e s 

avec une g rande régular i té , et recouver ts exté

r i eu r emen t d ' une épaisse couche de terre glaise, 

que l 'animal gâche e t t r anspor te avec ses pieds, 

et qu ' i l app l i que et ap lan i t ensuite à l 'a ide de 

sa q u e u e . Une couver ture de joncs ent re lacés , 

ayant quelquefois j u squ ' à 22 cent , d 'épaisseur 

recouvre cet te p remiè re cloison, qu i e l le -même 

a de li à 16 cen t . ; en sorte que ces diverses cou

ches d o n n e n t aux parois de l 'habi ta t ion u n e 

épaisseur totale de 23 cent , environ. Les d i m e n 

sions d 'une h u t t e var ient selon le n o m b r e de ses 

hab i t an t s . Son d i a m è t r e in té r ieur est de près de 

66 cen t . , p o u r une famille de sept à h u i t i n d i v i d u s . 

Un couloir souter ra in , pa r t an t du fond de la d e 

m e u r e c o m m u n e , condui t a u sein de l 'eau, et de 

ce couloir naissent p lus ieurs ga le r i e s , ayant des 

dest inat ions différentes : les unes sont de s im

ples boyaux plus ou moins é tendus , t e rminés en 
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cu l -de - sac , que l ' an imal c reuse p o u r découvr i r 

les r ac ines des plantes aqua t iques d o n t il se 

n o u r r i t l 'h iver ; les au t res ahout issent à des c o m 

pa r t imen t s profonds , exc lus ivement des t inés à 

recevoir les o rdures . Quand les colonies son t 

n o m b r e u s e s , les h u t t e s , g roupées les unes à côté 

des au t res , fo rment de véri tables vi l lages. 

Ces é tab l i ssements , si h a b i l e m e n t e t si l abo

r i e u s e m e n t cons t ru i t s , n e sont c e p e n d a n t q u e 

des abr is d 'h iver p o u r b e a u c o u p d ' en t r e les 

colons , et n o t a m m e n t p o u r les mâ les . Au p r in 

t e m p s les onda t ras les a b a n d o n n e n t e t gagnen t 

par couples les hau te s t e r r e s . Il p a r a î t r a i t , t ou 

tefois , qu ' ap rès l ' a c c o u p l e m e n t , la p l u p a r t des 

femelles r e t o u r n e n t aux hu t t e s p o u r y m e t t r e bas . 

P e n d a n t la saison f ro ide , l 'ondat ra tapisse 

son habi ta t ion avec des n é n u p h a r s , des feuilles, 

des h e r b e s , des roseaux. Il a soin, d ' après Audu-

bon , de ne recouvr i r le s o m m e t d e sa h u t t e 

que d ' une couche de p lantes assez lâches p o u r 

q u e l 'air puisse s'y renouvele r fac i l ement . T a n t 

que l ' é tang n 'est pas gelé j u s q u ' a u fond, l 'onda

t r a vit t r anqu i l l emen t d a n s sa c h a u d e d e m e u r e , 

recouver te d 'une épaisse c o u c h e de ne ige . Mais 

si le froid a u g m e n t e , si t ou tes les issues lui sont 

fermées , l ' an imal t o m b e en souff rance , b e a u 

coup m ê m e s u c c o m b e n t , car ils n e peuven t 

c reuse r dans la glace des t r ous p o u r le r e n o u 

ve l lement de l 'air . R i c h a r d s o n , auque l nous 

s o m m e s redevables de ce fait, a joute que cela 

n ' a r r ive que dans des h ivers excess ivement r i 

g o u r e u x ; car les onda t ras s 'é tabl issent dans 

des mara i s ou des é tangs profonds , ou a u voisi

nage de sources qu i ne gèlent pas faci lement . 

L ' onda t r a m u s q u é se n o u r r i t p r i nc ipa l emen t 

de végétaux aqua t iques ; on a c ependan t t rouvé 

dans ses d e m e u r e s des res tes de coqui l lages . 

A u d u b o n a vu des a n i m a u x captifs m a n g e r vo

lont iers les m o l l u s q u e s ; ils ouvraient, avec leurs 

dents ceux à coqui l le m o l l e ; q u a n t à ceux à 

coqui l le d u r e , ils a t t enda i en t qu ' i l s s 'ouvris

sent d ' e u x - m ê m e s p o u r se p réc ip i t e r rapide

m e n t sur eux , et les t ue r à coups de dents . Les 

p lan ta t ions voisines d ' u n e colonie d 'onda t ras 

sont souvent visitées et saccagées pa r ces r o n 

geurs . Ils dé t ru i sen t p lus qu ' i l s ne m a n g e n t : en 

m i n a n t le sol, ils c o u p e n t les rac ines , r enversen t 

e t font pér i r ainsi u n g rand n o m b r e de p lan tes . 

Les propr ié ta i res d 'é tangs on t souvent aussi 

b e a u c o u p à se p la indre de leurs dégâts . E n creu

sant leurs galer ies , ils p e r c e n t les d igues qu i r e 

t i e n n e n t les eaux , ce qu i cause les inondat ions 

des prai r ies env i ronnan tes à l ' époque des g r a n 

des eaux . 

A u d u b o n et B a c h m a n n on t d o n n é une des

cr ip t ion excel lente des m œ u r s de ces rats-cas-

tors, c o m m e ils les n o m m e n t , n Les rats-castors, 

d isent- i ls , sont des a n i m a u x vi fs , enjoués , lors

qu' i ls se t r ouven t dans leur é lément , c'est-à-dire 

dans l ' eau . Pa r u n e belle nu i t , on p e u t les voir 

dans les é tangs des m o u l i n s , dans les pièces 

d 'eau profondes et t r a n q u i l l e s ; ils j o u e n t , ils 

nagen t de tous côtés , la issant dans l 'eau des sil

l o n s - b r i l l a n t s ; ils s ' a r r ê t en t près des touffes 

d 'herbes , sur les p ie r res d 'où ils peuvent at

t e indre les objets qu i flottent; ils s 'asseyent sur 

la r ive , et de là ils s au t en t à l 'eau, l 'un après 

l ' a u t r e , c o m m e des grenoui l les . De t emps à 

a u t r e on en voit un c o u c h é , i m m o b i l e , à la surface 

l i qu ide ; il donne par m o m e n t s un léger coup 

avec sa q u e u e , c o m m e le fait le castor , puis il 

disparaî t s u b i t e m e n t pour r epa ra î t r e de nouveau 

à 10 ou 20 mè t r e s de l à , et r e c o m m e n c e r le 

m ê m e j eu , ou se j o i n d r e à ses c a m a r a d e s . D'au

t res , su r la r ive , r a m a s s e n t des h e r b e s , dé ter rent 

des rac ines et les t r anspo r t en t ensui te dans l'en

dro i t le plus t r anqu i l l e . On dira i t q u e ces an i 

maux fo rment u n e pe t i te c o m m u n a u t é pacifi

que , e t n e d e m a n d e n t a u t r e chose , p o u r être 

h e u r e u x , q u e le repos et la t r anqu i l l i t é . 

« Un coup de feu t i ré dans ces c i rcons tances 

les fait tous fuir avec u n e préc ip i ta t ion sans 

égale ; tous p longent sous l ' eau , et se réfugient 

dans leurs d e m e u r e s . P e n d a n t le j o u r , alors 

m ê m e qu ' i l n 'es t pas très-secondé par la ' vue , l 'on

da t r a est très-difficile à t i r e r lorsqu ' i l nage , car 

il a p longé avant q u e le p l o m b l 'ait a t te in t . » 

Nous n e savons que p e u de chose sur la r e 

p roduc t ion de l ' onda t r a . C'est en avri l et mar s , 

lorsqu' i l a qu i t t é sa d e m e u r e d 'h iver , q u e l ' ac 

c o u p l e m e n t a l ieu. La femelle m e t bas dans sa 

h u t t e ou d a n s son t e r r i e r de t rois à six pe t i t s . 

Au dire des uns , elle n ' a u r a i t q u ' u n e por tée par 

a n ; au r a p p o r t des au t res , elle en a u r a i t de trois 

à q u a t r e . On ne sait c o m b i e n de t e m p s les pet i ts 

res ten t avec leur m è r e , n i combien dure leur 

c ro issance . 

C h a s s e . — On chasse les onda t r a s moins à 

cause des dégâts qu ' i ls font que pour les profils 

qu 'on en r e t i r e . 

On les prend dans des pièges a m o r c é s avec 

des p o m m e s , dans des t r appes placées près de 

l eu r s d e m e u r e s , ou encore on les t u e dans leurs 

hu t t e s . Les Ind iens savent par fa i tement recon

na î t re si u n e h u t t e est hab i t ée ou n o n , L o r s 

qu 'e l le est h a b i t é e , ils s 'en app rochen t sans 

b ru i t , enfoncent leur l ance à t ravers ses parois 

et e m b r o c h e n t géné ra l emen t ainsi l ' individu 
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Fig. 65. L'Ondatra musqué. 

qui s'y t rouve . On dispose les t rappes de façon 

qu'elles t o m b e n t dans l ' eau , et no ien t l ' an imal . 

Si l'on abandonne u n onda t ra qu i vient de se 

prendre, il est auss i tô t e n t o u r é par ses cama

rades, qu i se c o m p o r t e n t à son égard c o m m e 

le font les ra ts , c 'est-à-dire le d é c h i r e n t et le dé

vorent. Un onda t ra qui vient de pé r i r d 'une façon 

quelconque doit ê t re ramassé de sui te , sans quoi 

ses compagnons font d i spara î t re son cadavre 

qui est pe rdu pour le chasseur . On cap ture en

core des ondat ras en les enfumant dans leurs 

demeures avec d u soufre. En un m o t , l ' h o m m e 

met tous les moyens en usage pour s'en e m p a r e r . 

Le l y n x , le r e n a r d , le v i son , la m a r t e , les oi

seaux de proie , d i u r n e s et n o c t u r n e s , pou r su iven t 

aussi l 'ondatra . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j e u n e s , les onda t r a s s 'ap

privoisent faci lement . L ' an ima l est du res te 

très-doux ; A u d u b o n dit q u ' o n p e u t lui donner 

s a m a i n à té ter , sans c ra in te d 'en ê t re m o r d u . Les 

vieux an imaux , par con t re , sont m é c h a n t s et mor

dent. On ne p e u t les ga rde r que dans des caisses 

doublées en fer-blanc. Sar raz in a eu u n onda t r a 

qui, en l 'espace d 'une nu i t , fit dans d u bois dur , 

sur une longueur de 3 0 cent . , un t rou de 8 cent . 

B B E U M . 

de profondeur , p a r lequel il s ' é chappa ; il p r a t i 

q u a donc u n e ouve r tu r e p lus g r a n d e que celle 

qu i lui étai t nécessa i re . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e s Indiens m a n g e n t la 

chair de l 'ondat ra avec plaisir , et sa four ru re es t 

assez e s t imée , m a l g r é la forte o d e u r de civette qu i 

la r en d désagréable p o u r b ien des pe r sonnes . 

Cette o d e u r pénè t r e aussi la v iande , au po in t de la 

r end re i m m a n g e a b l e p o u r u n E u r o p é e n ; elle 

peu t m ê m e ê t re assez forte p o u r i n c o m m o d e r . 

Sarraz in en ressent i t p lus ieurs fois l'effet et s 'éva

nou i t m ê m e en disséquant de vieux onda t r a s 

mâles . Il fut, p a r la su i te , obl igé de les exposer 

à une forte c h a l e u r avant de les d i sséquer . A u -

d u b o n , pa r con t re , p ré tend que ce t te odeur est 

bien p lus suppor tab le que celle d u vison e t sur 

t o u t de la mouffette. 

L E S C A M P A G N O L S — ARVJCOLA. 

Die Wùhlratten. 

C a r a c t è r e s . — Les campagno l s se d i s t inguen t 

des au t re s arvicolidés pa r leurs pieds de devan t 
qui n ' on t que qua t r e do ig t s , le pouce n ' é t a n t 
représen té que par u n t u b e r c u l e ou par un ongle 
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r u d i m c n l a i r e ; pa r leur q u e u e , qui , si pet i te 

qu 'el le soit sur cer ta ines e s p è c e s , n ' es t j a m a i s 

rédu i te à un s imple mo ignon c o m m e chez les 

l emmings , et n 'est j amais c o m p r i m é e ni écai l -

leuse c o m m e celle des ondat ras , mais a r rond ie 

et p lus ou mo ins couver te de poi ls ; enfin pa r 

leurs dents q u i , sauf u n e ou deux excep t ions , 

n 'on t pas de rac ines chez les individus adul tes . 

Le n o m b r e des mamel l e s varie de 4 à 8. 

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

campagnol a des représen tan t s en E u r o p e , en 
Asie et dans l 'Amér ique sep ten t r iona le . 

AI l e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e ( I ) . — Si les 

m œ u r s des a n i m a u x qui nous sont ut i les ont 
pour nous un in té rê t tou t pa r t i cu l i e r , celles des 
espèces qui nous sont nuisibles ne doivent pas 
moins nous in té resse r ; ca r la connaissance de 
ces m œ u r s peu t seule nous i n d i q u e r les moyens 
propres à a t t énue r ou à préveni r les d o m m a g e s 
que ces espèces nous causent . A ce po in t de vue , 
les campagno l s ont dro i t à tou te n o t r e a t t en t ion . 
Ils sont essent ie l lement pré judic iables à l 'agri
cu l tu re , et cer ta ins d ' en t re eux ont b ien souvent 
por té la désolat ion e t la famine dans les c a m p a 
gnes. Des pays en t ie r s , si l'on en croi t les réc i ts 
des anc i ens , au ra ien t m ô m e été ru inés par eux, 
et les hab i tan t s de ces pays , obligés de fuir de 
vant ces e n v a h i s s e u r s , d ' abandonner leurs 
c h a m p s dévastés, sera ient allés d e m a n d e r a d'au
t res contrées des moyens de subsis ter . C'est ce 
qu ' au ra i en t été cont ra in ts de faire les hab i tan t s 
de que lques villes d ' Ionie , d 'après le t émo ignage 
de P a u s a n i a s ; ceux de Cosa (ac tue l lement Orbi-
tello), selon Diodore et Rut i l ius Rufus ; et les 
insulaires de Chrysa, l ' une des Cyclades, d 'après 
S t rabon . L 'h is toire des t emps fabuleux nous dit 
aussi que les Éol iens , les Cretois, les Troyens eu
r en t éga l emen t à pât i r ma in t e s fois des ravages 
de cer ta ins rats des c h a m p s , qu i ne s aura ien t 
ê t re que des c a m p a g n o l s ; que l 'appar i t ion de 
ces a n i m a u x dans leurs campagnes était consi
dérée c o m m e u n fléau envoyé pa r Apol lon , en 
puni t ion de leurs fautes, et que , p o u r apaiser ce 
dieu , auquel ils donna ien t le s u r n o m d e Smin-
th i en , du n o m des ra ts n o m m é s Sminthes, ils lui 
offraient des sacrifices dans un t emple que les 
Cretois lui avaient d é d i é . 

A par t le mervei l leux don t ils sont accompa
gnés, ces réc i t s , qui rappe l len t la plaie don t le 
pays des Phil ist ins fut frappé après l 'enlèvement 

(1) Les considérations générales lu i suivent sont em
pruntées à un travail que nous avons publié dans le 
Dictionn. universel d'hist. naturelle, article C a m p a g n o l . 

— (Z. G e r b e . ) 

de l 'arche d 'a l l iance, n 'on t r ien qui doive nous 
para î t re exagéré ; car u n e foule de faits, don t la 
p lupar t r e m o n t e n t à que lques années seu lement , 
a t tes ten t que si, de nos j o u r s , l ' industr ie h u 
ma ine étai t res tée indifférente et inactive en p r é 
sence du fléau, c o m m e elle pa ra î t l 'avoir été 
dans les t emps anc iens , ou qu ' au l ieu de moyens 
éne rg iques , elle se fût b o r n é e à des exorc ismes , 
c o m m e on en a fait j u s q u ' a u d ix-sept ième siè
cle (1), nous aur ions eu bien souvent à constater , 
en E u r o p e , la r u i n e complè te des récol tes dans 
les contrées soumises aux invasions de ces des
t r u c t e u r s . Quelques exemples en t émo igne ron t . 

En 1792, la ferme de l 'abbaye de D o m m a r t i n , 
s i tuée dans la c o m m u n e de Tournefonta ine (Pas-
de-Calais), fut ravagée depuis jui l le t j u s q u ' e n 
s e p t e m b r e pa r u n e prodigieuse quan t i t é d 'une 
espèce de campagno l s que l 'on croi t ê t re l 'a-

(1) Aldrovande (*) donne le texte d'une pièce fort curieuse 
dont on se servait dans le quatorzième et le quinzième siècles, 
pour écarter les campagnols des jardins et des cliamps.On 
y lit : · Adjuro vos omnes mures qui hic consistais, ne milti 
inferatis irtjuriam. Assigna vobis hune agrum, ia quo si 
vos posthac deprehendero, matrem deorum testor, singulos 
vestrum in sepiem frusta discerpum ; » c'est-à-dire : « Je 
vous conjure tous, ô Rats qui êtes ici, de ne rae causer 
aucun préjudice. Je vous défends ce champ, et si après 
cette défense, je vous y retrouve jamais, j'atteste la mère 
des dieux que jo couperai chacun do vous en sept mor
ceaux. » 

Les campagnols étant les seuls rongeurs qui ravagent les 
c h a m p 9 , il est certain qu'Aldrovande fait ici allusion à ces 
animaux; les anciens, du reste, les confondaient, sous la 
dénomination collective de mures, avec les rats proprement 
dits, les souris, les loirs, etc. Ajoutons que cette adjuration 
parait avoir été une formule générale qui, à l'aide du 
simple changement de nom de l'animal, s'appliquait tout 
aussi bien aux campagnols qu'aux autres bëtes malfai
santes, telles que les rat?, les chenilles, les sauterelles. 

Cette sorte de talisman, écrit en latin, sans doute pour 
plus d'efficacité, était attaché au bout d'un bâton, que l'on 
Reliait au milieu du champ envahi. Le mal, bien entendu, 
allait son train ; alors le peuple, dans son ignorance, 
demandait le grand remède de ces temps de superstition, 
c'est-à-dire l'excommunication. C'est ainsi qu'à ta fin du 
quinzième siècle, l'évëque d'Autun fut contraint d'excom
munier les campagnols, accusés de ravager les campagnes 
environnantes. Chassance (**) raconte qu'il a vu dans cette 
ville des sentences d'aiiathème et d'excommunication por
tées, en t501, contre les rats, par l'oflicial du diocèse; il 
donne le modèle de la requête des paroissiens, parle de 
l'avocat nommé pour conseil aux animaux et rapporte enfin 
la urmule ordinaire d'anathème. Berriat-Saint-Prix (***) 
cite de son côté trois procès ou jugements relatifs aux ron
geurs : a Berne en 1451, à Nimes en 1479, en Espagne au 
seizième siècle. 

(*) A l d r o v a n d e , De quadrupedibus vfvlparis, 1 6 3 7 , in-fol. 
(*") C h a s s a n t e , De ejeornmumcatione animalium, 1 5 6 8 , i n - f o l . D a n s 

B e r n â t - a i n t - P r i x , Itepert. et recherches sur tes procès et juge
ments relatifs aux animaux. P a r i s , 1 8 2 9 , p . 1 5 . 

(*»*) B e i r i a t - ï a i n t - P r i x , ibid. T a b l e a u . 
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greste. Tou t le t e r ra in , p r inc ipa l emen t sur u n e 

étendue de 30 hec ta res , était sillonné par les 

galeries de ces a n i m a u x ; l 'herbe , les g r a i n e s , 

les semis, les p l a n t a t i o n s , tou t était dévasté. 

Après bien des moyens essayés sans résul ta ts , le 

propriétaire s'avisa d'offrir un denier pa r tète de 

campagnol, et, en moins de deux mois , 53,114 
lui furent appor tées . Un grand nombre avaient 

déjà été dé t ru i t s par les gens de la ferme. 

A une époque plus r a p p r o c h é e de nous , plu

sieurs contrées de l 'Eu rope furent envahies à la 

fois par le campagnol vulgai re ou des c h a m p s , 

et quelques-unes ravagées au point que de se
condes semailles dev inren t nécessa i res . En 1818 
l'espèce était en n o m b r e si considérable sur la 

rive droite du Rhin , qu ' i l fut prescr i t à chaque 

cultivateur de l i v r e r , par j o u r , au magis t ra t , 

douze têtes de campagno l , qui é ta ient payées 

un florin. Cette prescr ip t ion en fit dé t ru i re dans 

le seul bourg d'Offenbach , 47,000 dans l 'espace 

de (rois j ou r s . La m ê m e a n n é e , u n agr icu l teur 

des environs de L a u s a n n e en captura i t , à lui seu l , 

15,000 en trois mois , e t p lus de 200,000 é taient 

tués dansle d u c h é de Saxe-Gotha, où déjà, l ' année 

précédente, 89,565 avaient été dé t ru i t s . Ces h é 

catombes ne sont cependan t pas à compare r à 

celle qui eut lieu en 1822, dans les distr icts de 

Nidda, de Pu tzbach et dans le canton de Sa -

verne. La défense qui fut organisée dans ces lo

calités pour me t t r e fin aux ravages du c a m p a 

gnol vulgaire, Gt pér i r en qu inze j ou r s p lus de 

2,000,000 d ' individus de ce t te espèce : 1,570,000 
furent tués dans le can ton de Saverne ; 500,327, 
dans le district de Nidda, et 271,941 dans celui 

de Putzbach. 

L'invasion la plus désas t reuse , d o n t les annales 

de l 'agriculture aient 'conservé le souvenir , est 

celle de l'été 1801, à la lin de l ' au tomne 1802. 
Durant près de d ix -hu i t mois , la Vendée , les 

Deux-Sèvres, la Charente- Infér ieure , en . furent 

le théâtre ; les d é p a r t e m e n t s de Maine-et -Loire , 

de la Loire-Infér ieure, de la Gironde, de la Dyle, 

de Sambre-et-Meuse, du Bas-Rhin , du Loiret , 

virent aussi une par t ie de leurs récoltes perdues . 

Mais c'est sur tout en Vendée , dans le Marais d 'a

bord, puis dans la Plaine e t dans une par t ie du 

Boccage, que la dévastat ion pr i t des propor t ions 

vraiment a la rmantes . Les semences enlevées à 

mesure qu 'on les confiait au sol, les récoltes 

anéanties sur pied, des taillis ent iers dévorés, 

les prairies minées et ravagées au point qu ' i l de

vint impossible d 'engraisser , c o m m e à l 'ordi

naire, des bœufs p o u r la boucher ie : telle y fut 

l 'œuvre du campagnol vulgaire. Ju s t emen t é m u e 

des pla intes q u e soulevait un pareil fléau, l 'au

tori té supé r i eu re d e m a n d a à la p remiè re classe de 

l ' Ins t i tu t des moyens p ropres à en a r rê te r le 

cours (1), e t envoya sur les l ieux une commiss ion 

spéciale p o u r en m e s u r e r l ' é t endue . Cette c o m 

miss ion, après avoir cons ta té les dégâts , dénonça 

p o u r la Vendée seule, la pe r t e de près de trois 

mil l ions de francs (2,723,730 fr.). Nul ne peu t dire 

à quel chiffre se seraient élevées ces per tes , si les 

poisons , les engins de tou te sorte dont on fit 

usage con t re un e n n e m i si r edou tab le , et, su r 

tou t , si les pluies abondan tes et les neiges qui 

surv inren t dans les p remie r s mois de 1802, n ' en 

avaient cons idé rab l emen t d iminué le n o m b r e ; 

toutefois, on peu t se d e m a n d e r si l'on n ' au ra i t pas 

vu se renouve le r , en pa r t i e du mo ins , ces é m i 

gra t ions forcées, don t pa r l en t les au teurs anciens . 

Mais c o m m e n t des a n i m a u x d ' une si pet i te 

taille, avec des moyens en appa rence si fai

bles, peuvent- i ls c o m m e t t r e d'aussi grands dé

gâts ? C o m m e n t expl iquer ces invasions qui dans 

que lques c i rcons tances para issent subi tes , et 

cet te mul t ip l i ca t ion à laquel le il serai t difficile 

de c ro i re , s i des chiffres ind i scu tab lesn ' en étaient 

u n e p reuve éc la tan te ? C'est ce que va n o u s dé

voiler l 'h is toire généra le de leurs hab i tudes na

ture l les . 

Les diverses espèces de campagno l s on t en t re 

elles de n o m b r e u x r appo r t s de m œ u r s : toutes 

hab i t en t des te r r ie rs ; toutes sont p lus c r épuscu 

laires q u e d iu rnes , dé t ru i sen t au delà de leurs 

besoins, font acte de prévoyance en emmagas i 

n a n t des provis ions , cons t ru isent u n nid par t i 

cul ier pour leurs pe t i t s , e tc . ; mais avec ces rap

ports généraux se manifes tent , moins d 'espèce à 

espèce q u e de g roupe à groupe , des différences 

qui para issent avoir pour pr inc ipa le cause le 

genre de n o u r r i t u r e . Celles qu i r eche rchen t de 

préférence les baies , les fruits, les graines de cer

ta ins végé taux , c o m m e les campagnols m u r i n s , 

v iennent f r é q u e m m e n t à la surface du sol où les 

appel lent les besoins de la vie ; il en est de m ê m e 

des espèces herbivores et séminivores auxquelles 

appar t i en t le campagno l vulgaire . Celles qui vi

vent p r inc ipa l emen t de bu lbes et de rac ines , tel

les, par exemple , que le campagnol économe, 

ont des habi tudes essent ie l lement souter ra ines . 

Ce n 'es t pas à dire cependan t qu 'el les ne se mon

t rent j ama i s à découver t ; elles sortent , au con-

(1) L'Institut (Académie des sciences) /jomma, à cet effet, 
une commission composée de Richard, Fomcroy, Huzard 
et Teissier, qui ût un rapport Sur les ravages exercés par 
les Campagnols et les Mulots et sur les m'/yens de détruire 
ces animaux, le 1 e r vontôse au X. 
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t r a i r e , assez souvent de leurs t e r r ie r s , m ê m e en 
ple in j o u r ; mais les substances don t elles se 
nou r r i s sen t é tan t cachées daiys le sein de la ter re , 
c 'es t au sein de la t e r r e qu'el les exe rcen t l eur in 
dus t r i e p o u r les y découvr i r . Elles font , à u n e 
ce r t a ine profondeur , ce q u e les espèces he rb i 
vo res font à la superficie ; celles-ci t r acen t dans 
les he rbes ou sur le sol p lus ieurs sen t ie rs le long 
desque l s elles r e n c o n t r e n t p a r t o u t à bu t iner ; 
eel les- là c r eusen t de n o m b r e u s e s galeries souter
ra ines p o u r r e n c o n t r e r des bulbes ou des rac ines . 

L 'on p e u t dire aussi q u e l 'habi ta t des c a m p a 
gnols , — ce qu i du res te est vrai , d ' une man iè re 
généra le , de tous les a n i m a u x , est dé t e rminé 
p a r leur genre de n o u r r i t u r e ; que telle espèce ne 
se t rouve que là où abonden t les subs tances qu i 
e n t r e n t dans son r é g i m e , et q u e si elle s'_écarte de 
ce mi l ieu , ce n ' es t q u ' a c c i d e n t e l l e m e n t et p o u r y 
r e n t r e r h ien tô t . Ainsi voyons-nous faire aux cam
pagno l s amph ib i e s , qu i s ' égarent parfois sur les 
t e r r a ins secs, mais qu i ne t a rden t pas à reven i r 
s u r les bords des ru i s seaux , des r ivières , dans les 
m a r é c a g e s , où cro issent les p lantes don t ils d é 
voren t les rac ines , les a r b u s t e s don t ils r ongen t 
l ' é co rce . Cependan t il es t des espèces q u i vivent 
a u mi l ieu de condi t ions fort variées ; de ce n o m 
b r e est le c a m p a g n o l vulgaire q u e l 'on r e n c o n t r e 
sur les p la teaux élevés e t secs, aussi b ien que dans 
les pla ines basses, h u m i d e s et m ê m e m a r é c a g e u 
ses ; sur les t e r r e s les plus fertiles, c o m m e su r les 
sols les p lus i n g r a t s . S'il s 'établit de p ré fé rence 
dans les emblavures , dans les pra i r ies na tu re l l e s 
e t artificielles, d a n s les po tagers , pa r tou t où il 
p e u t se p rocu re r a i s émen t et en tou tes saisons, 
u n e n o u r r i t u r e a b o n d a n t e et appropr iée à sa na 
t u r e , on le voit aussi d a n s des can tons où la vé
géta t ion est en q u e l q u e sorte é t e in te . 

Tous les campagno l s sont fouisseurs , mais à 
des degrés différents. Les espèces qu i souvent 
s 'établissent dans la ga renne a b a n d o n n é e d 'un de 
leurs congénères ou d ' un a u t r e pe t i t m a m m i f è r e , 
qu i parfois m ê m e se hornen t à app rop r i e r à leurs 
beso ins l 'abri q u e l e u r offrent des tas de p ie r res , 
des t rous de m u r s , des crevasses de roche r s , sont 
g é n é r a l e m e n t peu fouisseuses. A côté de celles-
ci il en est d ' au t res , au con t ra i r e , — et c'est le 
plus g rand n o m b r e , •— qui sont mineuses p a r 
excel lence . Les te r r ie rs qu 'e l les c reusen t , don t 
elles p ro longen t et mul t ip l i en t les galeries par 
des fouilles q u ' i n t e r r o m p e n t s eu l emen t les g ran 
des cha leurs ou les fortes gelées, ces te r r ie r s sont 
d ' au t an t plus compl iqués que les espèces ont des 
hab i t udes p lus sou te r ra ines . Celui de ces de r 
n ie r s est c o m m e u n dédale de voies qui s ' e m 

b r a n c h e n t , se croisent , m o n t e n t , descenden t ; 
don t les u n e s , sauf les s inuosi tés d é t e r m i n é e s 
le plus souvent p a r des obstacles , c o u r e n t ho
r i zon ta l emen t à q u e l q u e s cen t imèt res de la su r 
face du so l , en se d iv isant et se subdivisant 
u n g rand n o m b r e de fois ; d o n t les au t res , 
en p lus pe t i t n o m b r e , s ' enfoncent ob l iquement 
à la p ro fondeu r de 33 à 48 cent , et about i ssent 
à des cavités spécia les . L ' u n e de ces cavités, 
de forme g é n é r a l e m e n t spôr iqueh , d e 8 à 
10 c e n t i m è t r e s de d i a m è t r e , garn ie dans tou te 
sa pé r iphé r i e d ' u n e épaisse couche de br ins 
secs <le g r a m i n é e s , d ' a u t a n t p lus émie t tés , si 
l 'on p e u t ainsi d i r e , qu ' i ls sont plus près du 
c e n t r e , sert de lieu de repos ; l ' au t r e , ordinai re
m e n t s i tuée à u n e pet i te d is tance de cel le-ci , 
t an tô t sur le m ê m e p lan , t an tô t u n peu plus hau t 
ou p lus bas , de capac i té var iable et de forme 
i r régul iôre , cons t i tue le g ren ie r ou magas in à 
provis ions. C o m m e d é p e n d a n c e d e ce magas in 
pr inc ipa l , l 'on r e n c o n t r e parfois à côté de lu i des 
c h a m b r e s plus pe t i t e s . Enfin, du fond de la loge 
de r epos , naî t u n boyau qui descend pe rpend i 
cu l a i r emen t à 10 ou 15 cen t imè t r e s plus bas , 
e t se réfléchit ensui te b r u s q u e m e n t p o u r venir se 
j e t e r , par une ou p lus ieurs rou t e s to r tueuses , 
dans q u e l q u e s - u n e s des n o m b r e u s e s galeries 
don t il a é té ques t ion . Ce boyau n 'es t pas la pièce 
la mo ins i m p o r t a n t e de la g a r e n n e , car c'est la 
voie m é n a g é e p o u r fuir. Dans le t e r r ie r des c a m 
pagnols a q u a t i q u e s , le c h e m i n de fuite se p r o 
longe le p lus souvent au-dessous du niveau de 
l ' eau , de telle sor te q u e son ouver tu re est im
m e r g é e . Grâce à ce t t e d isposi t ion, q u ' u n m e r 
veilleux ins t inct semble avoir d ic tée , ces espèces , 
é tan t douées de la faculté de p longer , peuvent 
a b a n d o n n e r l eu r re t ra i t e , 's'ils y sont con t ra in t s , 
ou la gagner , en se d é r o b a n t c o m p l è t e m e n t à la 
vue d 'un e n n e m i . 

Des indices cer ta ins t r ah i s sen t à l ' ex té r ieur 
le t e r r ie r d ' u n campagno l et le font d is t inguer 
du t e r r i e r d ' un m u l o t . Celui-ci n ' a j ama i s q u ' u n e 
i s s u e ; celui des c a m p a g n o l s en a toujours plu
sieurs, et ces issues, p lus ou moins dis tantes 
l ' une de l ' au t re , sont reliées par des coulées 
ou t r a n c h é e s peu profondes . A la vér i té , u n 
froid p iquan t , u n e p lu ie i m m i n e n t e , u n vent 
i n c o m m o d e obl igent quelquefois les individus 
qui l 'habi tent à b o u c h e r t e m p o r a i r e m e n t la p lu 
pa r t de ces ouve r tu r e s avec u n t a m p o n de 
mousse , d ' he rbe , ou avec de la t e r r e ; mais l 'une 
d'elles reste c o n s t a m m e n t p e r m é a b l e : c 'est celle 
pa r laquel le les possesseurs du lieu déb layen t les 
ga le r i e s ; c 'est aussi celle pa r laquel le ils sor ten t 
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le plus souvent , soit pour al ler se vider, soit 

pour aller bu t ine r . Il est rare q u e des débris de 

végétaux, f ra îchement coupés , n 'y soient pas en 

gagés. Le ter r ier des espèces dont les hab i tudes 

sont essent iel lement sou te r ra ines offre ceci de 

particulier, que la surface du te r ra in qu ' i l oc 

cupe présente, par-c i pa r - l à , des mont icu les de 

terre semblables à des t aup in iè res , que c h a c u n 

de ces monticules cache l ' e m b o u c h u r e d ' une ga

lerie, et qu 'un seul t rou de sor t ie y est m é n a g é . 

Ces espèces veillent si b ien à ce que leur re t ra i te 

n'ait pas d 'aut re issue que si l'on m e t à décou

vert l 'ouverture de q u e l q u e galerie, soit en en

levant la taupin ière qu i l ' obs t rue , soit en o u 

vrant des t ranchées profondes , elles se h â t e n t 

d'y amener de la t e r r e et de la b o u c h e r . 

Pour exécuter leurs t r avaux , les campagno l s 

n'ont absolument à leur service que les ongles 

grêles dont sont a r m é s les pieds de devant , les 

dents incisives, et, c o m m e auxil iaires, les pieds 

de derrière et le m u s e a u . Cependan t , c'est avec 

des ins t ruments aussi faibles, mis en j e u , il es t 

vrai, avec une énerg ie , u n e act ivi té , u n e pe r sé 

vérance incroyables , que les an imaux don t il 

s'agit parviennent à péné t re r p rofondément dans 

les terra ins les plus compac tes ; à c reuse ren 

une nuit les part ies pr incipales de l eu r hab i t a 

tion. Pendan t que leurs ongles ende t t en t la 

terre petit à pet i t , q u e leurs incisives tai l lent les 

racines dans le r ayon du boyau qu ' i l s ouvrent et 

prolongent, leurs pieds de der r iè re expulsen t les 

débris, et lorsque ces débris c o m m e n c e n t à e n 

combrer, l 'ouvrier i n t e r r o m p t son travai l de mi

neur, les balaye plus loin et finit par les pousser 

au dehors à l 'aide du m u s e a u . C'est de la sor te 

que les campagnols aqua t iques minen t , l a b o u 

rent les digues, les chaussées , les bords des r i 

vières, qui s'affaissent ensui te ou s 'éboulent sous 

l'action de l 'eau, après des pluies abondan tes . 

D'ailleurs, le travail sou ter ra in des campagno l s 

a aussi un résul ta t funeste p o u r la végéta t ion : 

les plantes don t les rac ines sont coupées , celles 

qui ne r encon t ren t plus q u ' u n terrain m i n é , dé 

périssent ou fructifient peu . 

Autant dans les galeries sou te r ra ines et m a l 

gré la profonde obscur i té qu i y r ègne , dans les 

tranchées superficielles ou dans les coulées p r a 

tiquées pa rmi les he rbes , les campagno l s mar 

chent avec assurance et couren t avec u n e ex

t rême rapidi té , au t an t ils para issent hési tants 

lorsqu'ils sont acc iden te l l ement en dehors de 

ces voies. Ils semblent n 'avoir toute la l iber té de 

leurs m o u v e m e n t s que dans des routes ba t tues , 

et sur tout dans celles q u ' e u x - m ê m e s ont t racées . 

Quoique peu favorablement organisés p o u r 

g r i m p e r , les campagno l s jou i ssen t p o u r t a n t de 

cet te faculté , mais à u n degré m o i n d r e que nos 

au t re s peti ts r o n g e u r s . Ils m o n t e n t sur les ar* 

bus tes , sur les p lantes , et m ê m e le long de pa

rois vert icales, pour peu qu'el les soient r u g u e u 

ses. 

Les campagno l s vivent par couples , lorsqu ' i l s 

sont adul tes ; aussi , à pa r t les pet i ts qu i sont e n 

core sous la tu te l l e de leurs pa ren t s , ne rencon-

tre-t-on o rd ina i r emen t dans c h a q u e t e r r i e r q u ' u n 

mâle et u n e femelle. Cependan t les cas de p o 

lygamie ne sont pas sans exemple , et l 'on t rouve 

parfois deux ou trois femelles vivant paisible

m e n t sous la p ro tec t ion d 'un seul mâ le . Ce que 

l 'on voit p lus r a r e m e n t , c'est une femelle coha

b i t an t avec plusieurs mâles , à moins que ceux-ci 

ne soient j e u n e s . Ja loux à l 'excès, les adul tes 

ne saura ien t s ' a c c o m m o d e r d ' un pare i l pa r t age . 

Un mâle ne s ' in t rodui t j ama i s i m p u n é m e n t d a n s 

la re t ra i te d 'un au t re m â l e . A pe ine celui-ci l'a-

t - i l r e c o n n u qu' i l se préc ip i te sur lui avec fu

r e u r , le mord à belles dents , s ' acharne à sa pour 

su i te , le t u e s'il ne parvient à se sous t ra i re à ses 

a t t aques , et le dévore en par t i e . Les femel les 

agissent souvent de m ê m e vis-à-vis d ' une fe

mel le é t r angè re , et souvent aussi u n e m è r e , qu i 

vient de m e t t r e bas , n e souffre p lus à côté d 'el le 

une c o m p a g n e avec laquelle elle avait j u s q u e s 

alors vécu en b o n n e h a r m o n i e . 

Con t r a i r emen t à l 'opinion géné ra l emen t ad

mise q u e les c ampagno l s , et n o t a m m e n t le c a m 

pagnol vulgaire ou des champs , ne m e t t e n t bas 

que deux fois pa r an , au p r i n t e m p s et à l 'é té , la 

p lupar t d ' en t re eux , s inon t o u s , se r ep rodu i sen t 

en toutes saisons ; ca r on t rouve des n i chées de 

diverses espèces depu i s janvier j u s q u ' e n d é c e m 

b r e . Il semble ra i t donc q u e les influences qu i 

d é t e r m i n e n t le ru t , au l ieu d 'ê t re t empora i r e s , 

c o m m e on le croi t , sont , au cont ra i re , p e r m a 

nentes p o u r ces a n i m a u x , c o m m e elles le sont 

en général p o u r les pet i ts r o n g e u r s qui vivent à 

l 'abri de nos demeures . Toutefois , l 'on peut dire 

que les campagno l s on t aussi l eur saison d 'a

m o u r et que cette saison c o m p r e n d une par t ie 

de l 'hiver et le p r i n t e m p s . E n effet, c 'est p tus 

pa r t i cu l i è remen t d u mi l ieu de janv ie r à la fin de 

j u in q u e les sexes se r e c h e r c h e n t ; c'est aussi 

du ran t ce t t e pér iode que l 'on r encon t r e le plus 

de femelles en ges ta t ion , et q u e les j e u n e s se 

m o n t r e n t en plus g r a n d n o m b r e . Il n 'y a sous 

ce r a p p o r t a u c u n e différence en t re les ind iv idus 

que l 'on re t ien t captifs , dans de b o n n e s cond i 

t ions , et ceux qui vivent en p le ine l ibe r té . 
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Deux couples de campagno l incer ta in , ga rdés 
en expér ience p e n d a n t p lus d 'un an , on t eu 
l 'un cinq por tées , en qua t r e mois (du 24 février 
au 21 j u i n ) , l ' au t re six por tées en c inq mois (du 
8 décembre au 12 mai ) . P lus ieurs au t res cou 
ples de campagno l s vulga i re , sou te r r a in , e t c . , 
on t donné à peu près le m ê m e résu l ta t , c 'est-
à -d i re de qua t re à cinq por tées dans les six 
p r e m i e r s mois de l ' année , et deux ou t rois au 
plus de jui l le t en janvier . 

Une telle faculté généra l ive , sans exemple 
peut-être dans l 'his toire des Mammifè res , exercée 
u n grand n o m b r e de fois, en aussi peu de t e m p s , 
a c e r t a inemen t de quoi s u r p r e n d r e ; mais le fait, 
sans pe rd re de son in térê t , pa ra î t r a moins éton
nan t , si l 'on veut cons idérer q u e les campagno l s 
ne por ten t que vingt j o u r s et q u e l ' a l la i tement 
n ' a que peu d' influence sur les autres fonctions 
gén i t a les , p u i s q u e souvent la femelle reçoi t de 
n o u v e a u le mâle qua t r e ou c inq jours après 
avoir mis bas . 

L o r s q u e la gestation t o u c h e à son t e r m e , la 
femelle et le mâle c reusent o rd ina i r emen t à côlé 
de l 'une des galeries du te r r ie r , et à que lques 
cen t imè t r e s seu lemen t de profondeur , u n e loge 
par t icu l iè re qu ' i ls garnissent , c o m m e la loge de 
r epos , de br ins d 'he rbe grossiers à la pé r iphér ie , 
déliés et t rès-f inement découpés au cen t re . Tou
tefois, d u r a n t la bel le saison, les individus établis 
dans les pra i r ies , sur les bords des ru i sseaux et 
des é tangs, quel le q u ' e n soit l 'espèce, ne font pas 
tou jours l eur n id dans la t e r r e ; assez f réquem
m e n t elles le cons t ru isent au mil ieu d 'une épaisse 
touffe d ' he rbes , p a r m i les roseaux, lui donnent 
u n e forme sphé r ique , et n 'y m é n a g e n t q u ' u n e 
ouve r tu re à laquelle about i s sen t p lus ieurs des 
coulées p ra t iquées dans les he rbes . Quoique les 
ma té r i aux employés soient peu cohéren ts de 
l e u r n a t u r e , ils fo rment cependan t , lorsqu' i ls 
sont coordonnés et tassés, une paro i aussi so
lide q u e celle d u nid du m u s c a d i n ou de la souris 
na ine . 

Le n o m b r e de peti ts n 'es t pas le m ê m e chez 
tous les campagno l s : il varie auss i , pour chaque 
espèce, d 'une por tée à l ' au t re . P o u r expl iquer 
l ' appar i t ion de ces ho rdes i n n o m b r a b l e s don t 
on a de si f réquents exemples , les a u t e u r s ad
met ta ien t q u e les c a m p a g n o l s , e t n o t a m m e n t 
l 'espèce vu lga i re , m e t t a i e n t bas j u s q u ' à douze 
p e t i t s ; c 'est là u n e exagérat ion. Les espèces à 
h u i t mamel les on t r a r e m e n t plus de six pet i ts , 
et les espèces à q u a t r e mamel le s n 'en ont j amais 
plus de q u a t r e . 

Les pet i ts naissent en t i è r emen t nus , avec les 

paupières et les oreilles closes. De ces imperfec
t ions originel les , la cécité est la de rn iè re à dispa
ra î t r e : le m é a t audit if s 'ouvre le c inqu ième ou 
le s ix ième j o u r ; vers le t ro i s ième, que lques poils 
excess ivement fins p e r c e n t , su r tou t à la place 
q u ' o c c u p e r o n t les mous t aches , et vers le sixième 
j o u r , la peau est en t i è r emen t à couvert . Cepen
dan t les paupières res ten t toujours soudées et ne 
c o m m e n c e n t à s 'ouvrir que neuf ou dix jours 
après la na issance . Avant qu ' i ls puissent y voir, 
les pet i ts font en t â t o n n a n t des excurs ions dans 
les galeries qu i c o m m u n i q u e n t avec la loge où 
ils sont nés ; déjà aussi ils s 'exercent à manger , 
quo ique la m è r e les allaite encore . 

Ce n 'est que du qu inz ième au d ix -hu i t i ème 
j o u r qu'i ls cessent de te ler . 

Si l 'on n e savait c o m b i e n l ' ins t inc t de conser
vation est développé chez les êtres qui n 'on t pas 
la force en pa r t age , les actes dont on est t émoin , 
les m a n œ u v r e s auxquel les on assiste lo rsqu 'une 
m è r e croit ses pet i ts m e n a c é s , é tonnera ien t à bon 
droi t . Chez les campagnols , la sol l ici tude m a t e r 
nel le se t rah i t alors pa r cer ta ins m o u v e m e n t s de 
t rép ida t ion b rusque , e t f réquents . A ce signal, 
qui p robab l emen t est pour eux l ' indice d 'un 
d a n g e r i m m i n e n t , les pe t i t s , t rop faibles encore 
p o u r fuir, saisissent auss i tô t avec leur bouche 
les té t ines de leur nour r i ce , s'y greffent en que l 
que sor te , et se laissent en t r a îne r loin du nid sans 
faire rés is tance . Le dange r a-t-il d i sparu , la 
m è r e les r a m è n e de la m ê m e man iè re , et si , par 
cas fortuit , l 'un d 'eux s'est dé t aché de la mame l l e , 
elle va à sa r e c h e r c h e et le r appor te en t re ses 
lèvres, à l 'exemple d ' une foule d 'au t res m a m m i 
fères. Cet inst inct de conservat ion cons t i tue , sans 
con t red i t , le fait le plus cur ieux de l 'histoire des 
campagno l s . 

Cependan t la soll ici tude de la m è r e t iédit , se 
conver t i t en indifférence à m e s u r e que les pet i ts 
peuven t se passer de ses soins. Enfin vient le mo
m e n t où ceux-ci , après s 'ê t re formés par c o u 
ples , a b a n d o n n e n t leurs p a r e n t s , c reusent un 
te r r ie r non loin de celui où ils sont nés et se l i
vren t b ientô t eux -mêmes à l 'acte de la r e p r o d u c 
t ion. Us sont aptes à engendre r et la p lupar t en
gend ren t r ée l l emen t u n mois et demi ou deux 
mois après la naissance , b ien avant qu ' i l s aient 
acquis l eu r comple t déve loppement . 

Doi t -on ê t re su rp r i s de la p r o m p t e et p r o d i 
gieuse mul t ip l ica t ion des campagno l s , lorsqu à 
ce t te p récoce ap t i tude générat ive est jo in te 
faculté de p rocrée r à peu près en toutes les saisons 
de l 'année, et le fâcheux 'pr iv i lège d 'avoir p lu 
sieurs por tées dans un t emps assez l imi t é? Que 
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l'on suppose un couple de campagno l vu lga i re , 

produisant en que lques mois douze peti ts seule

ment, soit, en m o y e n n e , q u a t r e par gestat ion ; que 

les six couples q u e ces pet i t s fo rmeron t , en ad

mettant un n o m b r e égal de mâles e t de femelles, 

donnent e u x - m ê m e s t rois por tées de qua t re pe

tits, soit soixante et d o u z e ; que ceux-ci , s 'accou-

plant à leur tour , a ien t la m ê m e fécondité, ce 

que les faits v iennen t conf i rmer , et l 'on comp

tera pour la t ro is ième généra t ion , avant que 

l'année soit écoulée , p lus de c inq cents ind i 

vidus d'âge, pour la p lupa r t , à se r ep rodu i r e , et 

descendant d 'un seul coup le . Que demi l l ie rs n ' en 

compterait-on pas , si, au l ieu d 'un couple u n i 

que, l'on supposai t l 'existence s imul t anée sur le 

même terrain de quelques centaines de couples ! 

Ainsi s 'expl iquent , sans qu ' i l soit nécessaire 

d'exagérer, c o m m e on l'a fait, le p rodu i t des 

gestations, ces n o m b r e s p rod ig ieux de c a m p a 

gnols qui ont été dénoncés à diverses époques . 

Ainsi s 'expliquent é g a l e m e n t ces mig ra t ions à la 

suite desquelles des con t r ées où la p résence de 

ces animaux était à peu près nu l le , ont été sub i 

tement envahies et dévastées . 

Les migrat ions des campagno l s on t l ieu, e n 

effet, toutes les fois q u e par l eur t rop g rand 

nombre ils on t épuisé les ressources d ' une con

trée : la disette en est donc la cause p r inc ipa le . 

C'est après la ru ine du Marais , qu 'en 1801 , le 

campagnol vulgaire se r é p a n d a i t dans d ' au t re s 

contrées de la Vendée , et se por ta i t des rives de 

la Lay vers la Sèvre-Nanta ise ; c 'est aussi après 

avoir exercé ses ravages dans que lques contrées 

du nord de la F r ance , q u ' e n 1818, la m ê m e es

pèce faisait i r rup t ion , au c o m m e n c e m e n t de 

l'été, en Belgique, et poussai t de là ses excursions 

jusqu 'au nord de la Hol lande , où on la r e n c o n 

trait vers les mois d ' août et de s e p t e m b r e . Les 

innombrables légions d 'un campagno l i n c o n n u , 

qui envahissaient s u b i t e m e n t , en 1854, les e n 

virons d 'Hohennau th , en Moravie, sur u n e é ten

due d'environ deux mil les car rés , venaient on 

ne sait d 'où, mais t r è s - p r o b a b l e m e n t d ' u n e con

trée dont ils avaient fait u n déser t et qu i l eur 

était désormais inhospi ta l ière . 

Ces dép lacements , qu i rappe l len t ceux des 

lemmings et qu i , p o u r cer ta ines espèces , c o m m e 

le campagnol é conome , s ' é t enden t parfois j u s 

qu'à 25 degrés de l'est à l 'ouest , se font tou jours 

par bandes innombrab les , qui poussen t dro i t de 

vant elles, sans q u ' a u c u n ohstacle , pas m ê m e les 

fleuves les plus larges', les lacs, les b ras de m e r 

puissent les a r r ê t e r . Ainsi , d ' après H o u t t u y n , 

des t roupes du campagno l vulgaire ont q u e l q u e 

fois t raversé le Zuiderzée à la nage , et B r u c h 

r appor t e qu ' en 1822, cette espèce passai t le Rhin 

près d 'Oppenhe im : il a lu i -même vu , en 1819, 

une de ses n o m b r e u s e s cohor tes franchir le Mein, 

à q u e l q u e dis tance d u village de Kos the im. 

L 'on croirai t difficilement que les campagno l s 

a ien t pu ru ine r des cantons ent iers , au point de 

les r e n d r e inhabi tab les p o u r eux, si les exemples 

qui en t é m o i g n e n t n ' abonda ien t . L 'on c o m p r e n d 

d 'a i l leurs q u e d 'aussi pet i ts a n i m a u x puissent 

épuiser les ressources d ' une contrée où ils sont 

t rop mul t ip l i és , lo rsque l 'on voit t o u t ce qu ' i l s 

dé t ru i sen t sans nécessi té , i n d é p e n d a m m e n t de 

ce qu ' i l s c o n s o m m e n t . 

La c o n s o m m a t i o n jou rna l i è r e d ' un c a m p a 

gnol , d 'après des expériences faites sur des indi

vidus captifs d 'espèces différentes, est en m o y e n n e 

de 20 g r a m m e s , pa r conséquent de 7,300 g ram

mes p o u r l ' année e n t i è r e ; e t encore , devons-

nous a jouter q u e cet te m o y e n n e varie selon que 

l 'on n o u r r i t les a n i m a u x avec des végétaux p e u 

développés ou ayant pris tout l eur acc ro i s semen t : 

elle s'élève j u s q u ' à 30 g r a m m e s lorsqu 'à des ca 

rot tes vieilles, à des tiges de l uze rne ou de g r a 

minées bien formées , on subs t i tue des ca ro t t es 

nouvelles et pet i tes et de j eu n es pousses de lu

ze rne . 

Mais ce m ê m e campagno l , à l 'é tat de n a t u r e , 

b u t i n e bien au delà de ce qui lui est nécessaire 

p o u r ses besoins actuels . Sans par le r des s e m e n 

ces , des gra ines , des rac ines qu' i l entasse dans 

ses g ren ie rs et dont u n e b o n n e pa r t i e pour r i t 

sans ut i l i té (1), ce qu ' i l dévore des végétaux dont 

il se n o u r r i t , n 'est p r e sque r ien en compara i son 

de ce qu' i l négl ige : il coupe une tige près de la 

rac ine , l ' empor t e , la ronge sur u n e é t endue de 

que lques cen t imè t res à pa r t i r de la section et 

l ' abandonne p o u r aller en recuei l l i r u n e au t r e , et 

ainsi success ivement j u s q u ' à ce qu' i l soit r epu . 

E n sorte que les restes don t l ' an imal fait l i t ière , 

(0 Si minime que soit la quantité de subslances que les 
campagnols emmagasinent, il y aurait cependant lieu d'en 
tenir compte, pour appréi ier l'étendue de leurs dégâts. 
D'ailleurs, si ce que l'on rapporta du campagnol économe 
est vrai, cette espèce entasserait quelquefois, dans les 
divers compartiments de son terrier, jusqu'à 15 ki lo
grammes de bulbes et de racines de Phtomis tuberosa, de 
Polygonum historia et viviparum, de Poterium sanguisorba. 
Nous avons nous-mème retiré d'un des magasins du 
campagnol incertain près de 2 kilogrammes de bulbes rie 
plusieurs liliacées. Dans d'autres magasins mo'ui3 abon
damment pourvus, nous avons rencontré, mêlés à ces 
bulbes, une -assez grande quantité de racines tubercu
leuses de la renoncule ficaire ou petite chélidoine, des 
racines de trèfle, de luzornf), de sarriette des champs, 
coupées par fragments de 2 à 3 centimètres. 
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soit à l 'une des en t rées du t e r r i e r , soit su r u n 
po in t des coulées qui s'y r e n d e n t , sont p lus con
s idérables q u e ce qu ' i l a r ée l l emen t c o n s o m m é . 
Mais supposons que ces res tes n ' éga len t que la 
moi t ié de ce qui a passé dans l ' a l imen ta t ion , et 
nous ar r iverons encore à cons ta t e r q u e les végé
t aux a n n u e l l e m e n t dé t ru i t s p a r u n seul c a m p a 
gnol r ep ré sen t en t un poids de près de H k i l o 
g r a m m e s (10,950 g r a m m e s ) . 

Comprend-on m a i n t e n a n t que p lus ieurs mil
liers de c a m p a g n o l s puissent f a i r e , m ê m e en 
p e u de t e m p s , une ru ine complè te de la p ra i r ie 
artificielle ou n a t u r e l l e , de l ' emblavure , du pota
ger , e t c . , où ils se seront é tabl is? H e u r e u s e m e n t , 
l eu r t rop grande mul t ip l i ca t ion est souvent a r rê 
tée p a r les in t empér i e s des s a i sons ; h e u r e u s e 
m e n t aussi des agents des t ruc teurs , des ennemis 
na ture l s acharnés à leur p o u r s u i t e , en d i m i n u e n t 
n o t a b l e m e n t le n o m b r e . 

Le p lus g rand e n n e m i des c a m p a g n o l s , celui 
qui en dé t ru i t le p lus , parce qu ' i l a t ou t in té rê t à 
le faire, est l ' h o m m e . L ' eau est ap rès l ' h o m m e 
l 'agent le plus redou tab le p o u r eux . Les i n o n d a 
t ions qu i su rv i ennen t à la sui te de pluies abon
dan te s en font pér i r un g rand n o m b r e dans leurs 
t e r r i e r s , et chassen t au loin ceux qu i on t pu se 
sauver . Les froids in tenses et du rab l e s qu i gè lent 
la t e r re à une cer ta ine p ro fondeur , n ' e n font pas 
mo ins d ispara î t re . Enfin les c h a t s , les bele t tes , 
les r e n a r d s , les buses , les c ressere l les , t ous nos 
oiseaux de proie n o c t u r n e s , le scops excepté , 
l 'œd icnôme m ê m e , les s e rpen t s , en dé t ru i s en t 
aussi leur b o n n e pa r t (1) : e u x - m ê m e s s 'ent re-
t u e n t parfois. 

S'il est vrai , c o m m e l'a avancé Buffon, que la 
d u r é e de la vie des m a m m i f è r e s soit à p e u près 
sept fois plus considérable q u e cel le d u dévelop
p e m e n t comple t de leur co rps , les campagno l s 
q u i ne pér issent pas par acc iden t ou qui ne suc 
c o m b e n t pas sous la den t d 'un e n n e m i , n e do i 
vent pas a t t e indre la fin de la t ro i s ième a n n é e ; 
car , t rois mois et demi ou q u a t r e mois après la 

(1) De tous ces ennemis naturels, ceux qui, par leurs 
chasses de tous les jours, deviennent nos plus grands 
auxiliaires pour la destruction des campagnols, sont sans 
contredit les oiseaux de proie, et notamment les espèces 
nocturnes qui vivent exclusivement aux dépens des petits 
rongeurs. Ces oiseaux, auxquels nous devrions accorder 
toute notre protection, sont au contraire ceux que la loi 
proscrit et permet d'abattre en tout temps, parce qu'on 
les considère comme grands déprédateurs de gihier. Pour 
liàter leur disparition, tels et tels préfets ont même donné 
une prime pour chaque oiseau tué. N'était-ce pas agir 
contre l'intérêt général, à la satisfaction de quelques intérêts 
particuliers? 

naissance ils on t déjà acquis t o u t l eu r accroisse
m e n t . P o u r é luc ider u n e parei l le ques t ion les 
faits font n a t u r e l l e m e n t dé fau t ; toutefois, des 
observat ions faites su r des indiv idus captifs, ten
d ra ien t à faire suppose r que les campagno l s ne 
vivent r é e l l e m e n t pas l ong temps : on n e peu t 
conserver au delà de t r en te mo i s ceux que l 'on 
élève. 

Cette c o u r t e exis tence des campagno l s ne se
rait-elle pas , en par t ie , la ra i son de leur dispari
t ion presque aussi subi te que leur appar i t ion , à 
cer ta ines époques , pa ra î t p r o m p t e ? Il suffirait, 
en effet, de d e u x années p e u favorables à leur 
mul t ip l ica t ion p o u r q u ' u n can ton en fût p u r g é à 
que lques couples p rès . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les campagnols n'of

frent a u c u n e compensa t ion p o u r le mal qu' i ls 
font : n i l eu r chair n i l eur four ru re ne nous sont 
d ' a u c u n e ut i l i té . Dans q u e l q u e s con t rées de la 
Sibér ie , de l 'Espagne , de la F r a n c e , de l ' I talie, 
les grandes espèces servent c e p e n d a n t à la nour
r i tu re de l ' h o m m e . La cha i r de ces espèces est 
m ê m e , pa ra î t - i l , t r è s -dé l i ca t e et de fort bon 
g o û t ; aussi t rouve - t -on dans la P r o v e n c e , le Lan
guedoc , le Roussi l lon, des pe r sonnes qu i font une 
chasse ass idue aux campagno l s aqua t iques un i 
q u e m e n t p o u r les m a n g e r . Ce n 'es t du res te pas 
d ' a u j o u r d ' h u i q u e l 'on se l ivrerai t chez nous à 
u n e parei l le chasse , car le na tu ra l i s t e J o n s t o n , 
qui écrivait en 1657, r appo r t e d ' après des a u t e u r s 
an té r i eu rs à lui q u e « dans que lques con t rées de 
la F r a n c e , on m a n g e le rat d'eau, » c ' e s t -à -d i re 
l 'un de nos g rands campagno l s . 

Le genre campagno l , m ê m e en n 'y adme t t an t 
q u e les espèces sur lesquel les il n 'y a pas de dou
tes à conserver , est un des p lus r i ches ap rès 
celui que forment les ra ts . On a essayé de le di
viser en p lus ieurs sous -genres , basés celui-ci sur 
la forme des mo la i r e s à l 'âge a d u l t e , ce lu i - là sur 
la br ièveté des orei l les , cet au t r e su r les hab i tu 
des aqua t i ques ; mais ces carac tères on t rée l le
m e n t t rop p e u d ' i m p o r t a n c e p o u r devenir géné
r iques et pou r r a i en t t o u t au plus s e r v i r a g r o u p e r 
les espèces selon leurs affinités. Une division 
établie sur le n o m b r e des mamel le s serai t p e u t -
ê t re plus na tu re l l e : nous l ' adopte rons p o u r les 
que lques espèces don t nous croyons devoir faire 
la descr ipt ion. 
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1« Campagnols pourvus de huit mamelles. 

L E C A M P A G N O L A M P H I B I E — AUVICOLA 

AMPHIBIUS. 

Lie Wasserralto, The Waler Mat ou Water Vole. 

Les campagnols a q u a t i q u e s , connus depuis des 

siècles sous le n o m vulgaire et collectif de rats 
d'eau, s o n t e n c o r e a u j o u r d ' h u i p o u r l e s n a t u r a l i s t e s 

un sujet de discussion : les u n s ne reconna i ssen t 

qu 'une espèce, dont le campagno l de Musignano 

ou des t ruc teu r , le campagno l t e r res t re ou 

Schermaus, et le campagnol mont ico le ne sera ient 

que des formes secondaires ou locales ; t and is 

que d 'autres voient dans ces diverses formes au

tant d'espèces ou tou t au moins de races locales 

constantes. 

A l 'exception du de rn i e r qui ne saura i t en au

cune façon ê t re confondu, les t ro is au t re s ont , 

en effet, en t re eux beaucoup de conformi tés ; 

toutefois on ne peu t n ier qu ' i l s ne p ré sen t en t des 

différences assez carac tér i s t iques , t a n t sous le 

rapport de la taille que de la forme du c râne et 

de là coloration d u pelage. E n voici, du res te , la 

description s o m m a i r e . 

Brehm. 

LE CAMPAGNOL AMPHIBIE PROPREMENT DIT — 

AUVICOLA AMPHIBIUS. 

J)ie Wasserratte, The Water Rat ou Water Vole. 

C a r a c t è r e s . — I l a d e 2 9 à 3 0 c e n t . d e l o n g u e u r 

totale, sur lesquels 10 à 11 cent , appa r t i ennen t 

à la q u e u e (fig. 56). Il est d 'un b r u n fe r rug ineux 

sombre en dessus , avec la c r o u p e mé langée de 

n o m b r e u x poils no i r â t r e s , roides et beaucoup 

plus longs q u e les poils ordinaires ; d ' un b r u n 

roux sur les côtés du corps ; d 'un c e n d r é foncé 

plus ou mo ins glacé de fauve ou de j a u n â t r e sur 

le ventre ; ses pieds sont d 'un gris no i r â t r e , et sa 

q u e u e , d 'un b r u n no i râ t re en dessus , est d 'un gris 

foncé en dessous. La boî te c r ân i enne est m é d i o 

c r e m e n t développée ; le m u s e a u est m i n c e ; les os 

du nez étroi ts et se t e r m i n a n t p r e s q u e en po in te 

en a r r iè re , sont très débordés sur les côtés par les 

os incisifs, enfin le t rou occipital a son d i amè t re 

t ransverse moins g rand q u e son d i amè t r e ver t ical . 

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

habi te u n e g rande pa r t i e de l 'Eu rope occ iden

tale et para î t m a n q u e r à l ' I r lande. Elle a é té 

observée j u s q u ' e n Sibér ie . 

LE CAMPAGNOL DE MUSIGNANO OU DESTRUCTEUR — 
AUVICOLA MUSIGNANI. 

C a r a c t è r e s . — Un peu plus g rand que le p ré 

cédent , celui-ci mesu re ju squ ' à 32 cent , d o n t 
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12 appa r t i ennen t à la q u e u e . Son corps est d 'un 

b r u n roussâ t re , u n p e u plus foncé en dessus que 

su r les eûtes , et d 'un cendré lavé de j a u n â t r e 

en dessous , avec la gorge et la poi t r ine d 'un 

c e n d r é b l anchâ t r e . Ses pieds sont cend rés et sa 

q u e u e , b r u n e en dessus, est c e n d r é e en dessous . 

La boî te c rân ienne est no tab lemen t plus longue 

e t plus large que chez le c a m p a g n o l a m p h i b i e , 

le m u s e a u est plus épais ; les os du nez sont plus 

larges e t moins débordés , et le t rou occipi tal , 

plus vaste, a ses d iamèt res égaux. 

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

l 'espèce p récéden te dans u n e par t ie de l 'Italie et 

dans la Provence , vit dans que lques locali tés 

de la Bourgogne et des environs de Pa r i s , et se 

t rouve aussi en Espagne et en P o r t u g a l . 

LE CAMPAGNOL TERRESTRE OU SCHEnMAUS —• 

ARY.COLÂ TERRESTRIS. 

C a r a c t è r e s . — Il n ' a q u e 23 à 23 cent , de 

long, sa q u e u e c o m p t a n t p o u r 7 à 8 cen t . Son 

pelage diffère t r ès -peu de celui du campagnol 

a m p h i b i e sous le rappor t de la colora t ion . Ses 

pieds sont géné ra l emen t p lus no i râ t r e s . Son 

crâne et su r tou t son m u s e a u sont no t ab l emen t 

p lus cour t s q u e chez les deux p récéden t s , e t ses 

incisives supér ieures sont bien plus proclives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — ' Il hab i te les 

m o n t a g n e s de la Suisse, d u J u r a , de l 'Alsace et 

de l 'A l lemagne occ identa le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Soit que 

l 'on cons idère les campagno l s amph ib i e , de Mu-
s ignano e t s c h e r m a u s c o m m e appa r t enan t à la 
m ê m e espèce, ou c o m m e cons t i tuan t a u t a n t d 'es
pèces dis t inctes , toujours est-il q u e leur genre 
de vie, l eur r ég ime ont de si g rands rappor t s , 
que l 'his toire d e l 'une est à peu de chose près 
l 'h is toire des au t res . Le sche rmaus aura i t p e u t -
ê t re des hab i tudes u n peu mo ins aqua t iques , et 
s 'élèverait p lus h a u t q u e ses congénè re s , ca r on 
le t rouve j u s q u ' à 1,300 mè t r e s au-dessus d u n i 
veau de la m e r . 

Ces trois campagnols ont dans leur m a n i è r e 
de vivre plus d 'un rappor t avec les t aupes d 'un 
côté , avec les ondat ras e t les divers rongeurs 
aqua t iques de l 'autre . Les te r r ie rs établis près de 
l 'eau sont toujours plus s imples que ceux c r e u 
sés dans les j a rd ins ou les c h a m p s à sol plus sec. 
Dans le p r emie r cas, u n couloir obl ique arr ive à 
la c h a m h r e de repos, q u ' u n e c o u c h e mol le ta
pisse ; dans le second cas, l 'animal se creuse u n 
couloir qui m e s u r e parfois plusieurs centa ines 

de pas ; il rejette des tas de t e r r e , c o m m e le font 
les t aupes , e t établ i t quelquefois sa d e m e u r e 
dans le p lus grand de ces a m a s . Le plus souvent , 
ces couloirs sont p re sque à fleur de t e r r e , ja
mais ils ne se t rouven t p lus bas que les racines 
des p lantes ; parfois, m ê m e , ils sont te l lement 
superficiels que le sol en est soulevé, e t que , sur 
beaucoup de points , ils sont à peine recouver ts 
par u n e couche de t e r r e de 3 cen t , d 'épaisseur . 
De parei ls couloi rs sont n a t u r e l l e m e n t exposés à 
êt re souvent défoncés e t , pa r sui te , à devenir 
impra t i c ab l e s ; ma i s l ' an imal les a b ientô t r épa 
rés . Quelquefois , le coulo i r passe sous un che 
m i n ; dans ce cas, l 'on c o m p r e n d q u e les pas des 
p ié tons doivent f r é q u e m m e n t le dég rade r . Mais 
l ' an imal n 'en change ra pas p o u r cela le t r a c é ; il 
r e c o m m e n c e r a plutôt cent fois le m ê m e travail . 
Ces couloirs sont faciles à d is t inguer de ceux des 
t aupes ; les amas de t e r r e qui existent su r leur 
t ra je t sont plus i r régul ie r s , composés de frag
m e n t s de te r re grossière ; ils ne sont po in t d i s 
posés en l igne dro i te , e t ne res ten t j a m a i s ouverts 
à la par t i e supé r i eu re . 

Le mâle hab i t e ce ter r ier avec sa femelle, mais 
on n e t rouve q u e r a r e m e n t p lus ieurs couples 
l 'un près de l ' au t re . Les campagno l s a q u a t i q u e s 
n ' o n t pas une course très-vive, ils c reusen t avec 
u n e très-grande rapidi té e t nagent à mervei l le ; 
la musa ra igne d 'eau, c ependan t , leur est s u p é 
r i e u r e dans cet exerc ice . Dans les endroi t s t r a n 
quil les , on peu t les voir de j o u r c o m m e de nui t , 
ma i s ils sont t r è s - p r u d e n t s . Voient-ils qu 'on les 
gue t t e , ils se réfugient dans leur t e r r i e r . On peu t 
m i e u x les observer q u a n d ils c i rculent au mil ieu 
des roseaux. 

Les campagnols amph ib i e s semblen t avoir sur
t o u t la vue et l 'ouïe développées . Leur intel l i 
gence , quo ique assez b o r n é e , para î t supér ieure 
à celle des ra t s . Ils sont d 'un na tu re l t rès-doux. 

lis se nour r i s sen t p r inc ipa lement de végétaux, 
et deviennent parfois t rès-nuisibles. Le sche rmaus 
su r tou t , lorsqu ' i l s 'établi t dans les c h a m p s et 
dans les j a r d i n s , est à r edou te r . Une fois, d 'ail
l eu r s , qu ' i l a envahi un te r ra in , il ne le qu i t te sou
vent qu ' ap rè s avoir m a n g é tou t ce qui s'y t rouve . 

« U n campagnol te r res t re , raconte m o n pè re , 
s 'était établi dans no t re j a rd in . Sa d e m e u r e était 
dans u n car ré de choux , mais elle était si p r o 
fonde qu ' i l au ra i t fallu dé t ru i re tout le p lan t p o u r 
la découvri r . P lus ieurs couloirs pa r t a i en t de la 
c h a m b r e pr inc ipa le , et about issa ient à divers 
poin ts du j a r d i n . Quand tou t étai t t ranqui l le , le 
campagno l sortai t de son t rou , coupai t u n e feuille 
de c h o u et allait la dévorer dans sa d e m e u r e . IL 
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mangeait les rac ines des a r b r e s , m ê m e celles 

qui avaient u n e ce r ta ine épaisseur . J 'avais fait j 
greffer des roses b lanches sur u n églant ier , et, 

à ma grande joie , j ' ava is vu cent c inquan te - t ro i s 

roses fleurir dans u n e seule année . Mais soudain 

la plante pér i t , et , en la dé t e r r an t , j e vis q u e les 

racines avaient été rongées p r e s q u e en t iè rement . 

Je laisse à penser combien ces dégâts m ' i r r i t è 

rent. At te indre le coupable n 'é ta i t pas chose 

facile. Je le voyais b ien tous les jours , de la f enê 

tre, piller mes planta t ions de c h o u x ; mais j ' é t a i s 

trop loin pour le t ue r , et , dès q u e q u e l q u ' u n se 

mon t r a i t , il disparaissai t aussi tôt . Ce ne fut 

qu'au bou t de qu inze jours q u e j e parvins à le 

tuer de der r iè re un abri é tabl i dans ce bu t . P e n 

dant ce t e m p s , il n 'avai t pas moins saccagé p res 

que tout m o n j a rd in , n 

Sur les bords des é t angs , les campagno l s 

amphibies font des dégâts d 'un au t re gen re , ils 

minent les d igues , qu i s'affaissent ensui te ou s 'é

croulent sous l 'act ion des g randes eaux . Ils se 

nourrissent p r inc ipa lement de t iges et de rac ines 

de roseaux, qu ' i ls vont dévorer sur u n e espèce de 

table à mange r . « Cette t ab le , dit m o n père , qui 

a beaucoup observé les campagno l s aqua t i ques , 

est placée sur des t iges de roseaux r e c o u r b é e s , à 

quelques cen t imèt res au-dessus de la surface de 

l 'eau. Elle est formée d ' une masse solide, épaisse, 

d 'herbes vertes, et a de 28 à 30 cent , de d i a m è t r e , 

la surface en est par fa i tement l i sse ; l ' an imal s'en 

sert à la fois c o m m e tab le à m a n g e r et c o m m e 

lit de repos . Dans l ' é tang de Renlhendorf , les 

campagnols ne se nour r i ssa ien t , en é té , q u e de t i 

ges de roseaux. Ils les coupa ien t au niveau de 

l'eau, les p rena ien t dans leur bouche e t les por

taient j u s q u ' à la table la p lus voisine. Là, ils s 'as

seyaient, saisissaient la t ige avec l eu rs pat tes de 

devant, et la t i ra ient à eux j u s q u ' à ce qu ' i l s a r r i 

vassent à la par t ie s u p é r i e u r e , succulen te ; ils la 

tenaient alors so l idement et la m a n g e a i e n t t o u t 

entière. Avaient-ils fini avec une t ige, ils en r e 

cherchaient u n e au t re , la t r a i t a i en t de m ê m e , et 

ainsi de su i te , j u squ ' à ce qu' i ls fussent rassasiés. 

Pendant qu ' i ls sont ainsi occupés à p rendre leur 

repas, les campagnols n ' a i m e n t pas à ê t re d é r a n 

gés. Aperçoivent- i ls q u e l q u ' u n , m ê m e de loin, ils 

sautent aussi tôt dans l 'eau, p longent , et vont se 

cacher dans un de leurs couloi rs . Ont-ils pu 

achever l e u r repas sans ê t re dis t ra i ts , ils se r e 

posent sur leur table à m a n g e r . » 

Le campagno l a m p h i b i e ne se con ten te pas 

seulement de tiges de roseaux, il m a n g e encore 

des racines de toute espèce , des herbes succu-

lcnLes, des fruits m ê m e . 

Les s che rmaus se nour r i s sen t de toutes sortes 

de l égumes , et dé t ru isent encore p lus qu ' i ls n e 

c o n s o m m e n t . « On a vu, di t Blasius, ces an i 

m a u x dé t ru i r e plus de la moi t ié d 'une moisson . 

Ils coupen t les c h a u m e s au niveau de la r ac ine 

p o u r faire t o m b e r les épis ; ils g r i m p e n t sur les 

tiges de maïs p o u r en p r e n d r e les gra ins , su r les 

a rbres et les espaliers p o u r en m a n g e r les fruits. » 

On p ré t end aussi qu' i ls ne d éd a i g n en t pas u n e 

n o u r r i t u r e an imale , qu'i ls m a n g e n t des insectes 

aqua t i ques , des larves, des grenoui l les , des pois

sons, des c rus tacés , qu ' i l s r o n g e n t souvent des 

m o r c e a u x en t ie r s des p e a u x que les t anneur s 

p longen t dans l 'eau, et qu' i ls m a n g e n t les œufs 

des oiseaux qu i n ichen t à t e r re . 

E n a u t o m n e , ils agrandissent l eur t e r r i e r , 

c r eusen t u n e c h a m b r e de provisions et la re l ient 

à l eur anc i enne d e m e u r e au m o y e n d ' u n couloi r . 

Ils r empl i s sen t cette c h a m b r e de pois , d 'o ignons, 

de p o m m e s de t e r re don t ils se nour r i s sen t à la 

fin de l ' au t o mn e et au p r i n t e m p s . 

Lorsque le froid est t rès-intense, ils s ' endor

men t , sans toutefois t o m b e r en lé tharg ie . T rè s -

r a r e m e n t on voit la piste d ' un campagno l am

phibie ou d 'un campagno l te r res t re m a r q u é e sur 

la neige ; ce qui d é m o n t r e qu ' i l s ne qu i t t en t pas 

leur te r r ie r p e n d a n t les froids. Les fortes ge

lées leur sont nuisibles et en font pér i r un g r a n d 

n o m b r e . 

Les campagno l s aqua t iques se mul t ip l i en t t rès-

r a p i d e m e n t . Us m e t t e n t bas trois ou qua t r e fois 

par an, dans u n nid bien m o l l e m e n t r e m b o u r r é , 

de deux à sept pet i ts . Ce nid est le plus généra 

lement à u n e ce r ta ine profondeur ; on le trouve 

par except ion , l 'é té , dans des buissons épais, à la 

surface du s o l , et t r è s - r a r e m e n t dans les r o 

seaux. Blasius di t y en avoir vu u n . 

« C'était à u n m è t r e au-dessus d u niveau de 

l 'eau et à t ren te pas du b o r d . Lié à trois t iges de 

roseaux, c o m m e celui de la c a l amo h e rp e , il avait 

une forme sphér ique et é tai t composé de fines 

feuilles de g raminées . Un t a m p o n de ces m ê m e s 

feuilles en boucha i t l ' ent rée ; son d i amè t re , à 

l 'extér ieur , étai t de 10 cent , et le vide in té r i eu r 

mesura i t u n peu plus de 5 cent . Il contena i t deux 

j eunes rats d 'eau, à demi adu l tes , d 'un noir de 

c h a r b o n . Un des deux paren ts étai t éga lement 

noir ; il avait a b a n d o n n é la place à m o n arr ivée , 

et avai t sauté à l 'eau. Il nagea i t et p longeai t 

avec beaucoup d 'habi le té . L 'é tang ayant de 70 à 

80 cent , de p ro fondeur , les parents ne pouvaient 

a t t e indre le nid qu ' à la nage , et devaient ensui te 

g r i m p e r le long des tiges de roseaux . 

« La s i tuat ion ordinaire d u nid des campagnols 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



amphib ie s en est toute différente ;ceux-ci avaient 

t ou t e facilité p o u r établir sou t e r r a inemen t le 

l eu r dans les c h a m p s ou les prair ies avois inantes , 

ou b ien encore sur le sol, dans les buissons qu i 

couvra ient la d igue de l 'é tang ; aussi j e n e sais 

c o m m e n t m 'exp l ique r ce fait. J 'ai t rouvé ce n id 

p a r hasard , en fouillant les roseaux p o u r décou

vr i r celui de Feffarvatte ; j a m a i s j e n ' au ra i s eu 

l ' idée de chercher à parei l endro i t u n n id de 

campagno l amph ib i e . » 

Avant l ' accouplement , le mâ le et la femel le 

jouen t long temps ensemble . L e mâle su r tou t se 

tou rne et se r e tou rne dans l 'eau : on dira i t , à le 

voir , qu ' i l est en t ra îné par u n tourb i l lon . La fe

mel le le regarde avec u n e indifférence a p p a r e n t e , 

ma i s , q u a n d il a fini ses j eux , elle nage à côté de 

lu i , et l ' accoup lement a l ieu. 

La m è r e soigne ses pet i ts avec t end re s se , et 

les défend en cas de dange r . Quand elle ne t rouve 

pas u n nid assez sûr , elle les p rend dans sa b o u c h e 

e t les t ranspor te dans u n au t r e endro i t , a u t r a 

vers souvent de larges r ivières. Oubl ian t le dan

ger qu 'e l le cour t e l le -même, elle se laisse quel

quefois p r e n d r e avec la main , m a i s on n e p e u t 

lui enlever q u e difficilement le pe t i t qu 'e l le por te 

dans sa gueu le . « Lorsque les pet i ts sont d é c o u 

verts par la c h a r r u e , di t F i tz inger , et n e sont pas 

tués de su i te , on voit la m è r e accour i r , c h e r c h e r 

à les en t r a îne r dans u n e a u t r e d e m e u r e , à les 

t r a n s p o r t e r sous le buisson le p lus voisin. Les 

pet i ts son t ils menacés , elle les défend avec cou

rage, elle s 'élance sur les ch iens , sur les cha t s , 

su r l ' h o m m e l u i - m ô m e , et ses den ts a iguës font 

souvent de profondes morsures . Au bou t de t rois 

semainas , elle les fait sor t i r a u dehors , et, 

t and is qu' i ls paissent le gazon, elle por te dans 

son te r r ie r de j e u n e s pousses d 'he rbes e t des 

pois don t les peti ts sont t rès-fr iands. Ceux-ci 

c o m m e n c e n t b ientô t à s 'exercer à c reuser e t n e 

t a rden t pas à devenir t rès -nuis ib les dans les 

c h a m p s et les j a rd in s . 

C a p t i v i t é . — Les campagno l s a m p h i b i e s n e 

sont pas des an imaux à tenir en captivi té ; ils sont 

assez dél ica ts , r é c l a m e n t b e a u c o u p de soins , et 

n e s 'apprivoisent j a m a i s complè t emen t . 

L E C A M P A G N O L D E S N E I G E S — JnVICOLA NiyjLIS. 

Die Schneemaus. 

C a r a c t è r e s . — L e campagno ldes neiges (fig. 57) 

est un des plus in té ressants du genre à cause de 

son habi ta t , l i a 20 cent , de long, le co rps en 

ayan t 14 et la queue 1!. Son pelage a deux cou

leurs : le dos est gr is-brun clair , p lus foncé le 

long de la ligne méd iane que s u r les côtés, et le 

v e n t r e est b lanchâ t re . 

Cette t espèce offre que lques variétés locales 

cons tantes . La forme type a u n poil ro ide , gros

sier , gris roussâ t r e , avec la queue d 'un gris rous-

sâ t re plus c l a i r ; une a u t r e var ié té , le campagnol 

à queue blanc/te, a le poil n o i r , gr i s -b lanc , 

avec la q u e u e b lanche ; u n e t ro i s ième, le cam

pagnol des Alpes, a le poi l no i r , à reflets d 'un 

roux affaibli, et la q u e u e gr ise . 

P e u t - ê t r e ne sont-ce là, c o m m e on le pense , 

que trois variétés loca les ; cependan t il se pou r 

rai t aussi q u e c h a c u n e r ep ré sen tâ t u n e espèce 

i n d é p e n d a n t e ; nous n 'avons pas assez de ma té 

r iaux p o u r pouvoir nous p r o n o n c e r à ce sujet ; 

du res te , elles para issent avoir tou tes le m ê m e 

genre de vie. 

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

des neiges, selon Blas ius , a, de tou t e s les espèces 

du gen re , l 'aire de dispers ion la mo ins g rande , 

mais aussi la plus cu r i euse . On le t rouve dans 

tou te l ' é t endue de la cha îne des Alpes ; Selys le 

cite dans les Pyrénées (1). J e n e sache pas q u e , , 

dans les Alpes, on l 'ait vu à m o i n s de 1,000 mè

t re s au-dessus du niveau de la m e r ; à 1,300 mè

t res m ê m e , il n 'es t pas e n c o r e ahondan t . A 

par t i r de cel le a l t i tude , on le r e n c o n l r e j u s q u ' à 

la l imi te supér i eu re des végé taux . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit su r 

tou t à la l imi te des neiges , et la dépasse m ê m e 

pour aller visiter les îlots recouver ts de que lques 

rares plantes alpines q u e l 'on t rouve sur les ver

sants exposés au sud, en t re les c h a m p s de neige, 

là où p e n d a n t deux ou trois mois , au p lus , la cha

leur du soleil peu t u n p e u fondre la couche de 

neige toujours renouvelée et m e t t r e à n u que l 

ques mè t r e s car rés de t e r re . Dans ces vastes so

l i tudes , il n e vit pas s e u l e m e n t pendan t le 

cou r t été des hautes rég ions , mais il suppor te 

encore le long et r igoureux hiver , car il n ' emigre 

pas . Quand les provisions qu ' i l a amassées ne 

lui suffisent pas , il se creuse des couloirs sous 

(1) Si, comme le pensent quelques naturalistes, le cam
pagnol à queue blanche était identique au campagnol dos 
neiges, l'espèce aurait une aire de dispersion plus grande 
que ne le pense Blasius. Non-seulement on la trouverait 
dans les Alpes et les Pyrénées, mais encore sur une zone 
qui s'étend de l'une à l'autre de ces chaînes de montagne?, 
en passant par le Languedoc et le Iloussillon. En outre, 
son habitat aurait en altitude des limites très-variables, 
car si on rencontre le campagnol à queue blanche à 
1,600 mètres au-dessus du niveau de ln mer, on le voit 
aussi sur les coteaux des environs de Montpellier et do 
JN'imes qui sont à peine à quelques centaines de mètres. 
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Fig. i,7. Le Campagnol des neiges. 

la ne ige , pour récol ter des rac ines . A u c u n au t re j 

mammifère ne le suit dans ces parages élevés ; 

de temps à a u t r e s e u l e m e n t une belet te ou u n e 

hermine vont l'y pour su iv re . 

Le campagnol des neiges n 'est connu des na

turalistes que depuis que lques années . Ch. Mar-

t ins ( l ) ,qu i le p remie r l'a décr i t , r acon te c o m m e n t 

il en fit la découverte en 1841, pendan t u n e 

excursion au P a u l h o r n . 

« Curieux, d i t - i l , de c o m p a r e r les c l imats q u e 

j 'avais é tudiés au Spi tzberg et en Laponie avec 

un cl imat tout aussi r i goureux , n o n plus à cause 

de sa la t i tude, mais à ra ison de son élévation 

au-dessus de l 'Océan, j e m 'é ta i s établi avec m o n 

ami A. Bravais dans cet observatoire aér ien pen

dant les mois de ju i l le t et d 'août 1841 . Tandis 

que nous nous livrions S nos expér iences , nous 

apercevions souvent u n pe t i t an ima l passer r a 

pidement près de nous , et se glisser fur t ivement 

dans son terr ier . Nous r e m a r q u â m e s qu'i l se t rou-

vaitaussi dans l ' aube rge e t s e nourr issa i t de p l an 

tes alpines. Au p remie r abord , sa ressemblance 

avec la souris c o m m u n e nous fit c ro i re q u e cet 

hôte i n c o m m o d e avait suivi l ' h o m m e dans sa 

demeure sur le F a u l h o r n , c o m m e il a jadis tra

versé les m e r s à bord des navires . Mais u n exa

men plus at tent i f m e prouva que, loin d 'ê t re u n e 

souris, c 'était u n e espèce du genre campagno l 

qui avait échappé ju squ ' i c i aux r eche rches des 

natural is tes . Je le désignai sous le n o m de cam-

(I) Ch. Martina, Du Spitzberg au S'ibara. Paris, 18C6, 
p. 311. 

pagnol des neiges (Arvicola nivalis). Ce n 'es t pas 

la p r e m i è r e fois cependan t q u e ce peti t an imal 

avait été r e m a r q u é par des voyageurs . E n 1811, 

le major Weiss , ayan t dressé au s o m m e t du 

F a u l h o r n u n signal géodésique, dit y avoir vu 

une espèce de souris qu'il n 'avait j amais ape rçue 

au t re p a r t . Ce fait p rouve q u e ce campagno l ha

bitai t le sommet d u F a u l h o r n avant qu 'on eût 

bât i l ' auberge qu i da te de 1832 ; mais on l'a 

encore observé ail leurs dans les hau les Alpes. Les 

guides de M. Pic te t lui assurèrent avoir t rouvé 

des souris aux roche r s des Grands-Mulets , à 

3,0o0 mèt res au-dessus de la m e r . Ces sour is sont 

des individus de cet te espèce, qu i r assemblen t , 

à s'y m é p r e n d r e , à la souris domes t ique . Or, les 

Grands-Mulets sont des rochers où l 'on passe la 

nu i t en m o n t a n t au m o n t B lanc , après avoir 

ma rché p e n d a n t plus ieurs heures su r la ne ige et 

sur la glace. Ainsi c 'est dans cet te île en tourée 

d 'un océan de neige et où végètent à pe ine q u e l 

ques plantes alpines, que de nombreuses géné -

r a t i o n s d e ces an imaux se sont reprodui tes . Enfin, 
un explora teur in t répide des h a u t e s Alpes, Hug i , 

a r e n c o n t r é ce m ê m e r o n g e u r sur le F ins te r -

a a r h o r n , à u n e h a u t e u r de 3,900 mè t r e s au-des

sus de la mer . » 

Après u n e ascension des plus pénibles , Hugi 

et ses c o m p a g n o n s de voyage, arr ivés à la F in-

s t e raa rhorn , se m i r en t à c h e r c h e r la h u t t e qu 'y 

hab i te , pendan t l 'été, un ga rdeur de chèvres , p o u r 

s 'en faire u n abri , et Un mont i cu le de ne ige 

nous l 'enseigna, dit not re ha rd i géologue, nous 

nous mimes à c reuser , Il faisait nui t déjà d e -
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pu i s long temps lorsque nous découvr îmes le 

toi t . A par t i r de ce m o m e n t , l 'ouvrage se fit vi te. 

Nous dégageâmes enfin la por te , et e n t r â m e s 

joyeux dans la h u t t e ; une v ingta ine de c a m 

pagnols p r i r en t la fuite et ne p a r u r e n t nu l 

l emen t disposés à nous d isputer l eur de 

m e u r e , et n o u s en t u â m e s sept . » Blasius a 

observé le campagno l des neiges sur les m o n t a 

gnes des environs de C h a m b é r y , au m o n t Blanc , 

à la Remina , à 4,000 mè t r e s au-dessus du niveau 

de la m e r , sur la c ime la plus élevée du pic Lin-

gua rd , dans la vallée supér ieure de l 'Etz. «Dans 

les Alpes cent ra les , di t - i l , j e n ' a i t rouvé que la 

var ié té grise, à poils grossiers . La variété b lanche , 

à poils noi rs , n e se t rouve , à m a conna issance , 

q u ' a u x environs d ' In te r laken , et j e n ' a i r e n c o n t r é 

la variété j a u n e fauve, q u e dans les Alpes cal

caires du nord-oues t de la cha îne des Alpes ba

varoises, dans le Tyrol sep ten t r iona l et dans le 

pays de Sa lzbourg . » 

C o m m e n t le campagno l des neiges vi t- i l dans 

sa pat r ie pauvre et i nhosp i t a l i è r e? G'est ce qu i 

n 'es t pas encore pa r fa i t ement c o n n u . On sait 

qu ' i l m a n g e des h e r b e s , des rac ines , des plan

tes a lpines , du foin ; qu ' i l en amasse des provi

sions, mais on c o m p r e n d à peine de quo i il peu t 

se nour r i r dans p lus ieurs endroi ts : ici , il ne 

t rouve q u ' u n e seule espèce de p l a n t e ; là, tou te 

nou r r i t u r e semble lui faire défaut. E n é té , il est 

à l 'abri du besoin , car il visite alors les hu t t e s 

e t m a n g e de tou t ce qu ' i l y t rouve , à l ' except ion 

de la viande. 

Il se loge t an tô t dans des t rous creusés en 

t e r r e , tantôt dans des amas de p ie r res ou d a n s 

des m u r s . Ses h a b i t u d e s é tan t en par t ie d i u r n e s , 

on peut le p r e n d r e d u r a n t le j o u r dans les pièges 

q u e l 'on place aux environs de sa d e m e u r e , ou 

m ô m e l ' a s sommer ou le t i rer . L'effraie-t-on, il 

d ispara î t en t re les rochers ; mais il ne t a rde pas 

à r epa ra î t r e . Lo r squ ' on fouille son te r r ie r , on y 

t rouve du foin, des c h a u m e s , des rac ines de pirn-

prenel le , de gent iane et d 'au t res p lantes a lp ines . 

La femelle a deux portées dans l 'été, de qua t re 

à sept pe t i t s . Blasius a t rouvé encore des tou t 

j eunes à la fin de sep t embre . 

En hiver , le campagnol des neiges descend 

un p e u , mais j amais j u squ ' à la rég ion hab i t ée . 

IL se n o u r r i t alors des provisions qu ' i l a a m a s 

sées ; ne lui suffisent-elles p lus , il se creuse 

des couloirs sous la ne ige ,va de plante en plante , 

de rac ine en rac ine . Il t rouve ainsi , avec pe ine , 

sa nou r r i t u r e quo t i d i enne . 

L E C A M P A G N O L D E S G R È V E S — ÂRV1COLÂ 

GLAEROLVS. 

Die Waldwùhlmaus. 

C a r a c t è r e s . — Le n o m sous leque l nous dé 

crivons cet te espèce, n 'es t pas le seul qui lui ait 

été d o n n é ; il po r t e aussi ceux de campagnol des 
bois, campagnol fauve, campagnol rousstître, e tc . 

Ce joli pet i t an imal a de 44 à 15 cent , de lon

g u e u r to ta le , su r lesquels 5 a p p a r t i e n n e n t à la 

queue . Il a le dos b r u n - r o u x , les flancs gris, le 

ventre et les pa t tes b lancs . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Campagnol 

des grèves est r é p a n d u sur u n e g rande é tendue 

de l 'Eu rope t e m p é r é e . Il est c o m m u n en France , 

en Ang le t e r r e , en Hongr ie , en Moldavie , en Alle

m a g n e , en D a n e m a r k et en Russ ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le t rouve 

dans les forêts , à la lisière des bois , dans les 

buissons , dans les pa rcs . Il vit dans des t rous 

creusés en te r re , et s'y cons t ru i t un nid avec des 

he rbes , des poils , d u duvet . 

Sa n o u r r i t u r e pr incipale consiste en graines , en 

fruits , tels q u e glands , châ ta ignes , faînes, et en 

rac ines savoureuses . Quand l 'hiver est r igoureux , 

il s 'a t taque à l ' écorce des a rbus tes , et , dans l'oc

casion, dévore ses semblables et les au t res peti ts 

a n i m a u x pris aux pièges . E n 1813 et 1814, cette 

espèce causa des dégâts cons idérables dans les 

forêts de l 'Angle te r re , pa r sa t rop g rande m u l t i 

pl icat ion. El le détruis i t les j e u n e s p lan ta t ions 

d ' un à deux ans , d o n t elle rongea i t non- seu lemen t 

l 'écorce, mais aussi les rac ines , ce qui amena i t 

la pe r t e des a rb res . C'est au point q u e l 'admi

n is t ra t ion du t p r e n d r e des m e s u r e s sérieuses pour 

a r r ê t e r ces dévastat ions . 

On voit parfois le campagno l des grèves, dans 

la j o u r n é e , cour i r p a r m i les he rbes , sous les 

buissons , ou le long des fossés ; mais c'est sur tout 

le soir qu ' i l sort de sa re t ra i t e . P l u s agile que 

ses congénè re s , il cour t , g r i m p e et saute p r e s 

q u e aussi bien q u ' u n e souris . Il n 'es t pas t rop 

méfiant. 

La femelle a t rois o u qua t re por tées pa r an , 

chacune de qua t re à six pet i ts . Ceux-c i naissent 

nus et aveugles ; en six semaines ils ont déjà 

p resque a t t e in t la taille de leurs p a r e n t s . 

C a p t i v i t é . — Cet an ima l suppor te t rès -b ien 

la captivi té ; il n 'es t pas t rop fa rouche , s 'ap

privoise r ap idemen t , se laisse caresser e t les 

j e u n e s se laissent m ê m e p ren d re dans la main ; 

mais les vieux, q u o i q u e doux et familiers, che r 

chent de t emps en t e m p s à m o r d r e . Il vit en 
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t rès-bonne h a r m o n i e avec ses semblables ou 
avec ses congénères . 

LE CAMPAGNOL AGRESTE — ARVICOLA AGRESTIS. 

Die Erdmaus. 

C a r a c t è r e s . •— Le campagnol agreste (fig. 58) 

a la taille du campagnol des grèves , c 'es t -à-di re 

14 cent, de longueur t o t a l e ; mais sa q u e u e n ' a 

que 4 cent . Il a le dos b r u n foncé, les flancs 

d 'un b r u n plus clair , le ven t re et les pa t tes g r i s -

b lanc ; la queue , d 'un b r u n foncé à sa face su

périeure, est d 'un gris b lanc à sa face infé

r ieure . 

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

gnol agreste hab i te le n o r d de l 'ancien cont i 

nent, la Scandinavie , le D a n e m a r k , la Grande-

Bretagne, la Belg ique , l 'Al lemagne d u Nord e t la 

France . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le t rouve 

dans les buissons , les forêts, à la lisière des bois, 

dans les fossés, sur les digues , assez f r équem

ment près de l 'eau. D 'ord ina i re , on le r e n c o n t r e 

par colonies, plus ou moins nombreuses . Blasius 

l'a souvent vu établi avec la m u s a r a i g n e aqua t ique 

dans les nids de la poule d 'eau . 

Son rég ime est su r tou t végétal : il se nour r i t 

de racines, d ' écorces , de frui ts . Ses m o u v e m e n t s 

sont t rès-gauches,sa course n 'est pas t rès-rapide, 

aussi peut-on le p r e n d r e fac i lement su r u n t e r 

rain qui ne lui offre a u c u n refuge . Il n 'est n u l 

lement craintif et se m o n t r e souvent , de j o u r , à 

l 'entrée de son ter r ier . Son nid est a r rondi et se 

trouve presque à fleur de terre ; il est placé 

généra lement au-dessous d ' u n e épaisse touffe 

d 'herbes. 

La femelle met bas trois ou qua t r e fois par an, 

de quatre à six pet i ts , qu i croissent r a p i d e m e n t , 

et qui , m ê m e tout j e u n e s , r e s semblen t beaucoup 

à leurs pa ren t s . 

C a p t i v i t é . — Il est facile de conserver le 

campagnol agreste en capt ivi té . Il vit en bons 

rapports avec ses congénères . « J ' a i eu , dit 

Blasius, un campagno l agres te , u n campagno l 

des bois et un campagno l des c h a m p s qui h a b i 

taient la même cage. Ils s 'y étaient fait c h a c u n u n 

nid qu' i ls changeaient c h a q u e j o u r , et dans le

quel ils se re l i ra ient p o u r do rmi r , ou p o u r se 

coucher quand q u e l q u e chose les effrayait. Ils 

s 'asseyaient hors du nid pour m a n g e r et pour 

se net toyer, et a ima ien t beaucoup à se chauffer 

au soleil. Le campagno l agres te paraissai t ê t re 

plus noc tu rne que ses congénè re s . Il coura i t 

encore , que les deux au t re s do rma ien t depuis 

l o n g t e m p s . Ceux-ci, c ependan t , se mont ra i en t 

aussi de t e m p s à au t r e pendan t la nui t . J e n ' e n 

ai vu a u c u n d o r m i r p lus ieurs h e u r e s sans se ré

veil ler . » 

LE CAMPAGNOL DES CHAMPS — A R V I C O L A ARVALIS. 

Die Feldmaus, The Short-tailed Field Morne. 

C a r a c t è r e s . — Le campagno l des c h a m p s ou 

campagnol vulgaire a de 12 à 14 cen t , de long, 

sur lesquels 3 à 4 cent , appa r t i ennen t à la q u e u e . 

Il a le dos b r u n j aunâ t re , l e s flancs p lus clairs , le 

vent re b lanc ou d 'un blanc roux sale, les pat tes 

b l anches . 

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

mal hab i t e t ou t e l 'Eu rope cen t ra le , u n e parlif>. 

de l 'Europe sep ten t r iona le , et la par t ie occ iden

tale de l'Asie cen t ra l e et sep ten t r iona le . E n Eu

rope , on le t rouve j u sque dans le nord de la 

Russie ; en Asie, il a t te int la Perse au sud , l 'Ob 

à l 'est. Il m a n q u e c o m p l è t e m e n t en Is lande , en 

Ir lande, en Corse, en Sa rda igne , en Sici le, e t dans 

le midi de la F r a n c e où il est r emplacé par d 'au

tres espèces . Il a p p a r t i e n t a u x m o n t a g n e s c o m m e 

à la pla ine qu ' i l para î t c e p e n d a n t hab i te r de pré

férence . Dans les Alpes, il m o n t e j u s q u ' à 2,000 

mè t r e s au -dessus du niveau de la m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se t ient 

s u r t o u t dans les endroi t s découve r t s , dans 

les c h a m p s , les pra i r ies , r a r e m e n t dans les c la i 

r ières et à la lisière des forêts ; il hab i t e in 

différemment les endroi ts secs, h u m i d e s , et ma

récageux . Les couloirs sou te r ra ins de son t e r r i e r 

d é b o u c h e n t à l 'extér ieur pa r plusieurs ouver tu 

res, rel iées les unes avec les au t res par des sen

t ier ba t t u s l é g è r e m e n t excavés. E n a u t o m n e , il 

se re t i re sous les meu le s de b lé , quelquefois 

dans les ma i sons , dans les granges , dans les écu

ries , su r tou t dans les caves, et y vit à la m a 

nière des sour is . En hiver, il se c reuse de longs 

couloirs d a n s la neige . 

Le campagno l vulgaire est a u t a n t d iu rne q u e 

n o c t u r n e . On le voit ho r s de son te r r i e r pa r la 

plus g r a n d e cha leu r ; cependan t il s'y mon t r e p lus 

f r é q u e m m e n t le ma t in et le soir : il r edou te moins 

la sécheresse que l ' humid i t é , les années p lu 

vieuses lui sont fatales. 

Sa n o u r r i t u r e consiste p r inc ipa l emen t et pres

que exc lus ivement en substances végétales . 

Quand il est dans un c h a m p nouvel lement ense

m e n c é , il se n o u r r i t des gra ins confiés au sol. 

O r d i n a i r e m e n t , il m a n g e des herbes fraîches, 

des feuilles de g raminées , de trèfle, de l u z e r n e , 

des rac ines , des fruits, des baies , il est t r è s -
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Fig. 58. Le Campagnol agreste. 

friand de faînes , de no ix , de g ra ines de diverses 
sor tes , des raves, d e s c a r p t t e s . Q u a n d les céréales 
c o m m e n c e n t à mûr i r , les c a m p a g n o l s des c h a m p s 
coupen t les c h a u m e s prés d e la r ac ine , les r e n 
versent , en dé t achen t les épis qu ' i l s po r t en t dans 
leurs te r r ie rs . P e n d a n t la moisson , ils vont gla
ne r à la sui te des m o i s s o n n e u r s , m a n g e n t les 
gra ins restés en t re les c h a u m e s , r amassen t les 
épis oubliés e t amassen t des provisions p o u r 
l 'hiver. Dans les forêts , ils r e c h e r c h e n t les fruits 
de l 'églant ier , les ba ies de s u r e a u , les faînes , les 
glands , e t c . 

P e n d a n t les g rands froids, ils sor ten t p e u de 
leurs te r r ie rs et y vivent aux dépens des subs tan
ces qu ' i l s ont entassées dans l eu r s g ren ie r s . On 
a pu croire qu ' i ls t o m b a i e n t en l é tha rg ie , mais il 
n ' en est r ien : si , l 'hiver, ils sont mo ins actifs q u e 
d u r a n t les au t r e s sa isons , j a m a i s ils ne d o r m e n t 
c o m m e les loirs ou les m a r m o t t e s . 

Le c a m p a g n o l vulgai re est u n des p lus socia
bles d u gen re . On le t rouve o r d i n a i r e m e n t pa r 
colonies et souvent p a r b a n d e s i nnombrab l e s , 
e t dans ce cas leurs t e r r i e r s son t p lacés les uns 
à côté des au t res . 

L e u r mul t ip l ica t ion est ex t raord ina i re : les fe
mel les n ' on t pas mo ins de six por tées dans l 'an

n é e , et , c o m m e nous l 'avons vu plus h au t , les pe 
tits sont déjà aptes à se r e p r o d u i r e à l 'âge de 
deux mois . Aussi , ce campagno l est-il de tous 
le p lus nuis ib le . C'est lui qu i main tes fois a dé 
t ru i t , sur u n e g rande é t e n d u e , les moissons , les 
p lan ta t ions d ' a rb res . « Qui n e les a pas vus dans 
ces c i rcons tances , di t Blas ius , se figurera diffici
l emen t en quel les quan t i t é s ils appara issen t dans 
les c h a m p s et dans les forêts ; souvent ils se mon- ' 
t r en t dans u n e local i té , sans qu ' on ait r e m a r q u é 
u n e a u g m e n t a t i o n progress ive , ils para issent sor
t ir de te r re c o m m e pa r e n c h a n t e m e n t . Ordina i 
r e m e n t , le n o m b r e cro issant des buses dans un 
canton p e u t faire prévoir , p lus ieurs semaines à 
l 'avance, cet te g r a n d e mul t ip l i ca t ion des c a m 
pagnols . 

« Cette plaie a frappé p lus ieurs fois les pays du 
Bas-Rhin d a n s ces v ingt de rn iè res années . Le sol, 
dans cer ta ins endro i t s , était t e l l e m e n t si l lonné 
de couloirs , q u ' o n ne pouvai t y poser le pied sans 
couvr i r un t r o u , et en t re les t r o u s , se t rouvaien t 
des sent iers profonds , i n n o m b r a b l e s . T o u t , pen
dan t le j o u r m ê m e , é tai t couver t de campagnols 
qui coura i en t sans c ra in te de côté et d ' au t re . 
S ' approcha i t -on , six, h u i t , dix se préc ip i ta ient 
vers u n de ces t r o u s , e t se b o u c h a i e n t m u t u e l l e -
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ment le passage. Il n 'é ta i t pas difficile d 'en t u e r 

alors plusieurs d 'un seul coup de bâ ton . T o u s 

ces campagnols , quo ique de pe t i te tail le, p a r a i s 

saient robustes et b ien p o r t a n t s ; la masse étai t 

composée de j eunes . Trois semaines p lus t a rd , 

je retournai au m ê m e endroi t . Les campagnols 

étaient encore plus n o m b r e u x , mais ils pa ra i s 

saient malades . Beaucoup étaient couverts de 

chancres et d 'u lcères , occupan t quelquefois t ou t 

le corps ; chez d ' au t res , la peau étai t si l âche 

et si mince , qu 'on n e pouvai t la t o u c h e r sans 

la déchirer . Quat re semaines plus ta rd , ils avaient 

tous disparu. Mais les couloirs , les t rous vides 

causaient u n e impress ion p lus désagréable en

core que lorsqu' i ls é ta ient peuplés . On aura i t di t 

que toute une généra t ion avait d i sparu c o m m e 

par un pouvoir m a g i q u e . Beaucoup sans dou te 

avaient succombé à la ma lad ie ; beaucoup 

s'étaient ent re-dévorés , e t on par la i t de bandes 

innombrables qu i avaient t raversé le Rh in à la 

nage. Cependant , nul le par t dans les environs on 

ne r e m a r q u a u n e mul t ip l ica t ion ex t raord ina i re 

de ces a n i m a u x ; ils ne se mon t r a i en t plus su r 

aucun point . La na tu re doit avoir év idemmen t un 

moyen d ' a r r ê t e r cet te t rop g rande fécondi té . La 

chaude t e m p é r a t u r e de l ' au tomne para i ssa i t , 

dans ce cas, avoir favorisé l eur déve loppement . » 

Pour donner u n e i d é e d u n o m b r e de campagno l s 

vulgaires qui peuvent appara î t r e ainsi dans u n e 

localité, nous avons déjà pa r lé , en faisant l 'histoire 

générale de ces r o n g e u r s , de tou t ce qu i fut t u é , 

en 1 8 1 7 , 1 8 1 8 et 1 8 2 2 , d ans l e b o u r g d'Offenbach, 

PHF.HH. 

dans le d u c h é de Saxe-Gotha , dans les dis t r ic ts 

de Nidda et de P u t z b a c h , et dans le can ton de 

Savern»; voici deux au t r e s exemples : nous e m 

p ru n t o n s 1s p r e m i e r à Lenz . « Dans l ' au t o mn e de 

1856, di t - i l , il y eu t t an t de campagnols que sur 

u n e é t e n d u e de qua t r e l ieues, en t r e E r fu r th et 

Gotha, 12,000 a rpen ts d u r e n t ê t re l abourés de 

nouveau . Dans u n e g rande p ropr ié té près de 

Bres lau , on en pr i t 200,000 qu i furent livrés à la 

fabrique d 'engrais de Bres lau , laquel le les payait 

à raison de u n pfennig (environ u n cen t ime) la 

douza ine . Quelques paysans en l iv rè ren t de 

1,400 à 1,500 par j o u r . » 

P e n d a n t l 'été de 1861 , on pr i t 409,523 campa

gnols aux envi rons d 'Al she im, dans la Hesse -

R h é n a n e ; la caisse de la c o m m u n e paya 2,593 flo

r ins (5,556 francs) de p r i m e s . P lus ieurs familles 

gagnèren t ainsi 50, 60 florins (110, 130 francs) 

e t plus ; un indiv idu m ê m e d o n t les enfants 

avaient gagné de la so r te 142 florins (environ 

300 f rancs) , avec cet te s o m m e ache t a u n c h a m p , 

auque l il donna le n o m de Màuseàckerchen, c'est-

à -d i r e champ des souris (campagnols) . 

M o y e n s d o d e s t r u c t i o n . — L ' h o m m e seul est 

impu i s san t con t re ces peti ts a n i m a u x , lorsque 

leur mul t ip l ica t ion est e x t r ê m e ; tous les moyens 

de des t ruc t ion qu ' i l emplo ie sont alors insuffi

sants , et i l a besoin q u e les mammi fè r e s et les 

oiseaux carnass iers , qui lui sont si u t i les , et qu ' i l 

t ra i te cependan t en ennemis , lui v i ennen t en 

a ide . Mais ses plus g rands auxil iaires dans ces 

] c i rcons tance* sont , c o m m e n o u s l 'avons d i t , les 
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i nc lémences d u ciel, les g randes pluies , les for
tes et longues gelées. 

P o u r en débarrasser u n te r ra in envahi , on a 
consei l lé , lo r sque le sol le p e r m e t , de c reuser 
des t rous de 60 cent , de profondeur , de 10 à 
15 cen t , de d i a m è t r e ; les campagno l s dans leurs 
courses y tomben t , ne peuveu t p lus en sor t i r et 
on peu t fac i lement les y t u e r ; souvent m ô m e ils 
s 'entre-dévorent . La c h a r r u e a été aussi employée 
c o m m e moyen de des t ruc t ion . P e n d a n t q u ' u n 
l abou reu r t race des sillons dans le c h a m p infesté, 
des enfants, a rmés de h â t o n s , le suivent et t u e n t 
les campagno l s q u e le soc m e t à découver t . On e m 
ploie encore con t re ces a n i m a u x les fumigat ions , 
les gra ins empoisonnés , les solut ions de noix vo-
m i q u e , les engins de toutes sortes ; en u n mot , 
on m e t en usage tou t ce qui est capable , s inon de 
les faire d ispara î t re en t i è r emen t , du mo ins d 'en 
d i m i n u e r le n o m b r e . 

Les a n i m a u x domest iques deviennent aussi 
d 'u t i les agents d ' ex te rmina t ion . Les cochons que 
l 'on fait p â t u r e r dans les champs , après la récol te , 
r enden tdé j àd ' exce l l en t s se rv i ce s ; ils ne s'y nour
r i ssent guè re que de campagno l s ; d 'un au t r e 
côté, ils con t r ibuen t à éloigner ceux qu' i ls ne peu
vent a t t e indre en bouleversan t l eur d e m e u r e . 
I les griffons bien dressés sont encore de bons 
auxi l ia i res . Ils chassent ces a n i m a u x pa r plais ir , 
avec u n e a r d e u r sans exemple , les dé te r r en t , les 
saisissent à la n u q u e , les é t rang len t et les a b a n 
d o n n e n t ensu i te . Mais les vér i tables ennemis du 
campagno l vulga i re , aussi b ien q u e de tous ses 
congénè re s , sont le pu to i s , la be le t te , la fouine, 
le chat , les h iboux et s u r t o u t les buses . La q u a n 
t i té de campagno l s que ces dern iè res dé t ru i sen t 
est incroyable . Blasius en" a disséqué qui avaient 
t r e n t e rongeur s dans l ' e s tomac ; e t ce repas n 'es t 
p o u r elles, si nous pouvons ainsi dire, q u ' u n d é 
j e u n e r : au bout de que lques h e u r e s , la buse a 
t o u t digéré et r e c o m m e n c e sa pour su i t e . Les 
propr ié t a i r e s in te l l igents doivent pa r conséquen t 
p ro tége r ces a n i m a u x et faciliter leur chasse . Le 
c o m t e Paleske a fait é tabl i r dans tous ses c h a m p s 
de hau tes perches avec un appu i t ransversa l au 
h a u t . Cet exemple mér i t e d'Être suivi, j e n e peux 
assez le consei l ler . Ce sont là des pe rcho i r s ex
cel lents p o u r les oiseaux de proie , et on les y 
voit p r e sque con t inue l l emen t à l'affût. Qu iconque 
se donne ra la peine d 'observer la buse, verra 
q u ' u n campagno l n ' échappe que difficilement à 
ses yeux pe rçan t s , et qu'i l est perdu dès qu' i l se 
r i s q u e h o r s de son t rou . 

l,K CAMPAGNOL JÏCONOMU—^Jif 1COT.A OECONOMVS. 

Die sibirische Wurielmaus. 

C a r a c t è r e » . — L e campagno l économe (^y. 69) 

a environ 12 cent , de long, su r lesquels 3 cent , ap
p a r t i e n n e n t à la q u e u e . Il a le dos b r u n - j a u n e 
clair, le venlre gris, la q u e u e b r u n e à sa face su
pé r i eu re , b l anche à sa face in fér ieure . Il se dis
t ingue d u campagno l ord ina i re pa r sa tè te plus 
cour te , ses yeux plus pet i ts , ses oreilles moins 
saillantes et p r e s q u e cachées . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e ^ — • Le Campa

gnol économe n'a encore été signalé qu 'en Sibé
r i e . On l'y t rouve dans tous les lieux en plaine, 
depuis l 'Obi j u s q u ' a u Kamtscha tka . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pallas et 

Stel ler nous ont d o n n é u n e his toire t rès - in té 
ressan te des m œ u r s de cet an ima l . Ils nous 
app rennen t q u ' o n le r encon t r e souvent en t rès-
grand n o m b r e , et q u e les hab i t an t s des contrées 
peu for tunées où il vit le r ega rden t c o m m e un 
bienfai teur . A l ' inverse du campagno l de nos 
cont rées , il travaille p o u r le bien de l ' homme. 
Il se c reuse des condui ts sou te r ra ins , qu i abou
t issent à u n n id profond, rond , d 'un pied de 
d iamè t re , et qu i c o m m u n i q u e avec une ou plu
sieurs c h a m b r e s à provis ions t rès-spacieuses . Le 
nid est r e m b o u r r é avec diverses subs tances vé
gétales ; c'est là que l 'animal dort , que la femelle 
m e t bas ses pet i ts , et les au t res compar t imen t s 
sont des greniers qu ' i l r emp l i t de rac ines de toute 
espèce . 

a On a pe ine à c o m p r e n d r e , dit Pal las , com
m e n t d'aussi pet i ts a n i m a u x peuvent dé ter rer et 
amasser u n e telle quan t i t é de rac ines . On en 
trouve souvent de 8 à 10 livres dans une seule 
c h a m b r e , et parfois à un n id cor responden t trois 
ou qua t r e c h a m b r e s pa re i l l ement rempl ies . Ces 
rongeur s vont souvent t rès- lo in p o u r che rcher 
leurs provisions ; ils c reusen t de pet i t s fossés 
dans les gazons, a r r a c h e n t les rac ines , les ne t 
toient avec le p lus grand soin sur p lace , les cou
pent par m o r c e a u x longs de trois pouces et les 
t ranspor ten t dans leurs d e m e u r e s . P o u r les faire 
arr iver j u s q u ' à la c h a m b r e qui leur est des t inée , 
ils les t ra înen t le long des sentiers e t dans les 
galeries s o u t e r r a i n e s , en m a r c h a n t à reculons. 

« Nul le pa r t cet an imal n 'es t aussi uti le à 
l ' h o m m e que dans la Daourie et dans d 'autres ré
gions de la Sibérie or ientale . Les indigènes ne cul
t ivent pas la t e r re ; ils se comportentvis-à-vis de ces 
an imaux , c o m m e les se igneurs vis-à-vis de leurs 
serfs, En a u t o m n e , lorsque les c h a m b r e s de pro-
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visions sont rempl ies , ils les découvren t , cho i 

sissent p a r m i les racines qu i y sont entassées 

celles qui sont comest ib les , et s'en nourr i ssent 

pendant tout l 'hiver. Ce qu' i ls laissent, les porcs 

sauvages le dé te r ren t , et le m a n g e n t avec les 

campagnols. » 

Ces a n i m a u x accompl issent des migra t ions 

curieuses, au grand chagr in des ind igènes . Ils 

partent souvent au p r i n t e m p s , se d i r igent vers 

l'ouest, m a r c h a n t toujours en l igne droi te , t ra

versant les fleuves et les m o n t a g n e s . Des mil l iers 

d'individus se noient et sont dévorés pa r les pois

sons et les canards ; d ' au t res , en quant i té plus 

considérable encore , dev iennent la p ro ie des 

zibelines et des r ena rds qu i suivent ces carava

nes. Après avoir t raversé u n e r iv ière , assez fré

quemment ils se c o u c h e n t épuisés sur la rive 

qu'ils v iennent d 'a t te indre , et après s'y ê t re r e 

posés quelque t e m p s , ils con t inuen t leur r o u t e . 

Ils marchent souvent deux h e u r e s sans s 'arrêter . 

Après s'être ainsi avancés j u s q u ' a u x environs de 

Pcnschina, ils se di r igent vers le sud, et arr ivent 

à Ochola au mil ieu de jui l le t . Ils r ev iennen t ordi

nai rement au Kamtscha tka en oc tobre , après 

avoir accompli u n voyage considérable eu égard 

à leur peti te tai l le . Les Kamtschadales disent que 

le départ de ces campagnols a n n o n c e une année 

humide, et ils le voient a r r iver avec déplaisir ; 

c'est avec jo ie , au con t r a i r e , qu' i ls sa luent leur 

re tour . 

Nous ne savons r ien de leur r ep roduc t ion : 

leur fécondité, dans tous les cas, doit ê tre t r è s -

grande, si nous en j u g e o n s par les bandes que 

l'on voit. 

LE CAMPAGNOL SOUTERRAIN - ÂRVICOLd 

& VBTER RATiE US. 

Die europœische Wurzelmaus. 

C a r a c t è r e s . — Le campagno l sou te r ra in (fig. 

(30) a 12 cent , de long , sur lesquels 3 cent , appa r 

t i ennen t à la queue . Son dos est gris d 'a rdoise , 

lavé de roussâ t re , et son ventre est gris cendré ou 

blanchât re ; ces deux couleurs sont ne t t emen t 

séparées l 'une de l ' au t re . Sa queue est no i râ t re 

en dessus, cendrée en dessous. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — E n 1831 , SÔ-

lys découvri t ce campagno l en Be lg ique , dans les 
prairies h u m i d e s , dans les ja rd ins potagers près 
des rivières. Depuis , il a é té r e n c o n t r é en A u 
vergne, en C h a m p a g n e , en Bre t agne , dans les 
environs de Par is , en Normand ie . Blasius l'a 
trouvé dans les c h a m p s et les pra i r ies des m o n 
tagnes de la Prusse r h é n a n e et dans le B r u n s 

w i c k ; et d ' au t res na tura l i s tes l 'ont signalé en 

Saxe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette espèce, 

c o m m e son n o m l ' ind ique , passe p o u r avoir u n e 

vie plus sou te r ra ine que ses congénères . Néan

moins , elle sort souvent de son te r r ie r , m ê m e le 

jou r , et vient b u t i n e r su r le sol. Ses couloirs 

sont n o m b r e u x , et ramifiés c o m m e ceux de la 

p lupar t des aut res campagno l s . Chaque couple 

vit sol i taire . Dans la c h a m b r e à provisions d 'une 

de ces d e m e u r e s , D e h n e t rouva , en d é c e m b r e , 

560 g r a m m e s de racines de dent-de- l ion, de 

ch ienden t , d ' anémone , de r u m e x , de tubercu les 

de r enoncu les , d 'o ignons , de carot tes , de bulbes 

d ' o rn i thoga lum, c h a q u e espèce séparée des a u 

t res . Cette c h a m b r e était à 30 cent , environ de 

profondeur , e t avait de 15 à 20 cent , de d iamè

t re . P lus ieurs couloirs en zigzag, p r e s q u e à fleur 

de t e r r e , vena ien t y about i r . 

Le campagno l sou te r r a in a la fécondité bor 

née des espèces à q u a t r e mamel l e s . Ses por tées 

ne vont pas au delà de qua t r e peti ts et ne sont 

pas aussi n o m b r e u s e s que celles du campagnol 

vulgai re . 

C a p t i v i t é . — On élève facilement les peti ts de 

cet te espèce e t on les conserve l ong t emps en 

captivité, en l eu r d o n n a n t des raves, des ca

rot tes , d u céler i , des pa ta tes , des p o m m e s de 

te r re , des p o m m e s , des gra ines de m e l o n s . 

Dehne en apprivoisa un, qu'i l pouvait p r e n d r e 

dans sa m a i n , mais qu i ne se laissai t pas ca res 

ser ; lorsqu ' i l essayait de le faire, l ' an imal cher 

chai t à le mord re . Le campagno l souter ra in ne 

vit pas en bons r appor t s avec ses congénères : il 

leur livre des comba t s a cha rnés , qui n e se t e r 

m i n e n t que pa r la m o r t du plus faible. 

L E S LEMMINGS — MYODES. 

Die Lemminge, The Lemmings, 

C a r a c t è r e s . — Les l emmings sont aux c a m 

pagnols , ce que les hams te r s sont aux ra ts . Us se 

dis t inguent essent ie l lement des campagno l s pa r 

cinq doigts comple ts aux pieds de devant , pa r 

des rac ines aux mola i res , et pa r u n e queue rud i -

men ta i r e . Us on t aussi u n corps p lus t r apu . 

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

sont propres à l 'Europe , à l 'Amér ique sep ten
tr ionale et à l 'Asie. 

P a r m i les espèces q u e l 'on connaî t , la suivante 
est celle qui nous in té resse le p lus . 
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L E L E M M I N G D E N O R W È G E — MYODES LEMMUS. 

Uer norwegische Lemming, Tht Lemming. 

H i s t o r i q u e . — L e l emming de Norwège (fig. 61) 

est l ' animal le plus én igmal ique de toute la Scan

dinavie . Aujourd 'hu i encore , les mon tagna rds 

croient qu ' i l tombe du ciel, qu 'on ne saurai t 

s 'expliquer a u t r e m e n t le n o m b r e ex t raord i 

nai re qu 'on en voit à ce r ta ins m o m e n t s ; et 

q u e sa dispar i t ion est en que lque sor te la con

séquence de sa voraci té , cet te voraci té a m e 

nan t des al térat ions des voies digestives qu i le 

font pér i r . Olaiis M a g n u s , le célèbre évêque 

d'Upsal, est le p remie r qu i ait fait ment ion 

de cet an imal . Il raconte qu ' en 1 5 1 8 , t raver

sant à cheval u n e forêt, il y vit une telle q u a n 

t i té d 'he rmines que t o u t e la forêt étai t r em

plie de leur p u a n t e u r . Ce r a s semblemen t étai t 

dû à la p résence de peti ts q u a d r u p è d e s , que l'on 

n o m m e lemar, quad rupèdes qui t o m b e n t parfois 

d u ciel au mil ieu d 'un orage et de la p luie , sans 

q u e l 'on sache s'ils a r r ivent d'îles éloignées, ou 

s'ils se forment dans les nuages . « Ces a n i m a u x , 

di t - i l , apparaissent c o m m e les sauterel les , en 

bandes innombrab les , ils dévorent tout ce qui est 

vert , et ce qu' i ls on t m o r d u pér i t , c o m m e empoi

sonné . Us vivent t an t qu' i ls n 'on t pas d 'herbes 

nouve l lement poussées à m a n g e r . Lorsqu ' i l s veu

len t par t i r , ils se réunissent c o m m e les h i ron

delles. Mais u n g rand n o m b r e m e u r e n t , et les ca

davres empes ten t l 'air , ce qu i cause aux h o m m e s 

des vert iges et la j a u n i s s e ; b e a u c o u p sont dé

vorés par les h e r m i n e s , qui s'en engra issent . » 

Les au t re s au teurs n 'on t fait que répé te r ce 

réc i t , et en 1633 Olaiis W o r m i u s écrivit tou t un 

livre pour d é m o n t r e r que les l emmings naissent 

dans les nuages et tomhent à t e r re . Il ajoute 

q u ' o n a che rché , mais en vain, à écar ter ces 

an imaux par des exorcismes et des conjurat ions. 

L inné le p remie r , en 1740, donna u n e descr ip

t ion exacte du l e m m i n g , si exacte et si complète 

qu'il n 'y a r i en à y ajouter. 

C a r a c t è r e s . — Le l e m m i n g de Norwège a 

16 cen t , de long, la q u e u e n 'en m e s u r a n t que 2. 

Le m u s e a u est couvert de poils ; la lèvre supér ieure 

est p ro fondément fendue ; les mous taches sont 

c o u r t e s ; les oreilles pet i tes , rondes , cachées sous 

le pelage ; les doigts sont a rmés d 'ongles fouis

seurs vigoureux, sur tou t aux pa t tes de devant, et 

ils sont plus forts chez le mâ le q u e chez la fe

mel le . Le poil est long et abondan t . La robe est 

b r u n j a u n â t r e , m a r q u é e de taches foncées ; la 

q u e u e et les pat tes sont j a u n e s ; deux raies j au 

nes , pa r t an t de l 'œil , vont à l ' occ ipu t ; le ventre 
est j a u n e , p resque cou leur de sable . 

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

habi te n o n - s e u l e m e n t la Norwège , comme son 

n o m l ' ind ique , mais aussi la Laponie et le 

Groen l and . 

D'après ce qui m 'a été dit en Norwège, on les 

t rouve su r toutes les h au t e s montagnes de ce 

pays, et dans les lies m o n l u e u s e s . P lus au nord, 

ils descendent j u s q u e dans la T u n d r a . Dans les 

vastes mara is qu i s ' é tendent ent re l'Altenfjord et 

la Tana , j e t rouvai leurs exc rémen t s par tout où 

il y avait un endro i t sec, mais je ne vis pas un 

seul individu. En ma i , ils é ta ient t rès -communs 

su r le Dovrefjeld, où j e pus les observer , on les 

t rouve su r tou t dans la zone qu i s'étend de 

1,300 à 2,000 mèt res au-dessus du niveau de la 

m e r , c 'es t -à-di re de la l imite des pins à celle 

des neiges éternelles. Cependan t j ' e n rencontrai 

quelques-uns dans le Gulbrandsdal , à quelque 

cent m è t r e s s e u l e m e n t au -dessus du niveau de la 

m e r , dans les endroits h u m i d e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces animaux 

ressemblen t à de pet i tes ma rmo t t e s ou à des 

hams te r s ; ils ont beaucoup des m œ u r s de ces 

dern ie r s . On les t rouve dans les endroits secs 

des mara i s qu i recouvren t u n e g rande partie de 

la Norwège . Us y habi ten t de peti ts couloirs, sous 

les pierres ou dans la mousse , et on les voit parfois 

r ôdan t en t re les peti tes col l ines qui s'élèvent du 

mil ieu des mara i s . Il est ra re de voir sur le sol 

des sent iers c reux , conduisant d 'un terrier à 

l ' a u t r e ; ce n 'est que dans la neige qu'i ls se creu

sent de grands couloi rs . 

Les l emmings sont j o u r et n u i t en mouvement, 

ils m a r c h e n t en t ro t tan t et assez rap idement pour 

q u ' u n h o m m e ait de la pe ine à les a t te indre à la 

course . Us se m o n t r e n t t rès- in te l l igents dans leurs 

d é p l a c e m e n t s , savent découvr i r la moindre place 

sèche , e t s 'en servir c o m m e d 'un p o n t pour tra

verser les mara i s . L 'eau ne leur est pas agréable: 

les je t te - t -on dans un b a q u e t plein d 'eau ou dans 

u n ruisseau, ils g rognen t , ils cr ient , e t cherchent 

à gagner le plus vite possible u n endroi t sec. 

D 'ord ina i re , ils t r ah i s sen t eu x -mêmes leur pré

sence . Us sont souvent t r a n q u i l l e m e n t couchés 

dans leurs t rous , bien à l 'abri des regards des pas

sants ; mais l 'appar i t ion d 'un h o m m e les excite 

t rop pour qu' i ls puissent se ta i re . Us saluent son 

arr ivée pa r des cris , des g rognemen t s analo

gues à ceux du cochon d ' Inde . Quand ils sont hors 

de leurs t e r r i e r s , ils n e p r ennen t la fuite que 

lo r squ 'on m a r c h e sur eux. Us se préc ip i ten t alors 

vers le p r emie r t rou qu' i ls aperçoivent , s'y blot-
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Fig. CI. L« Lcuimiiig de Norwège. 

tissent, et ne veulen t plus en sor t i r , aussi p e u t - o n 

les y tuer ou les y p r e n d r e sans difficulté. L e u r 

courage est ex t raord ina i re ; à cet égard, ils m ' a 

musaient b e a u c o u p , et je n e pouvais m e lasser 

de les p rovoquer . Dès qu 'on arr ive près de leur 

terrier, ils s 'é lancent au dehor s , c r ien t , g rognen t , 

se dressent, re lèvent la t ê te , et l ancen t à l eur 

adversaire des r ega rds si m e n a ç a n t s , que l 'on se 

demande s'il faut les a t t a q u e r ou les laisser t r a n 

quilles. Du res te , ils font bonne con tenance d e 

vant un assail lant . Si on leur tend sa bo t t e , sa 

canne, le canon de son fusil, ils le m o r d e n t soli

dement ; p lus ieurs p r i r en t en t re leurs dents mes 

pantalons avec tan t de force, que j ' e u s beaucoup 

de peine à les en dé tacher . Dans de parei l les 

occasions, l eur colère est ex t r ême , et , sous ce 

rapport , ils r e s semblen t t o u t à fait aux h a m s t e r s . 

Quand on s 'avance r a p i d e m e n t su r eux, ils se 

re t i rent à r ecu lons , en c r ian t et en g rognan t , la 

tête toujours levée. Rencontrent- i l s u n obstacle , 

ils t i ennen t tê te , et se laissent p r end re p lu tô t que 

de faire un dé tour . Quelquefois m ê m e ils s 'élan

cent sur l eur adversa i re . Ils ne para issent c ra indre 

aucun animal , et il en est peu qu' i ls n 'osent a t ta 

quer. Beaucoup sont écrasés dans les rues , a u 

mil ieu desquel les ils s ' a r rê tent sous les pieds des 

passants et sans c h e r c h e r a les éviter. Les chiens 

en tuen t u n g rand n o m b r e , les chats en m a n g e n t 

tan t , qu ' i l s en sont toujours rassasiés ; j e ne peux 

m ' exp l i que r a u t r e m e n t ce fait, qu ' au relais de 

Fogs tuen , sur le Dovre, les cha ts se p r o m e n a i e n t 

au mil ieu des l e m m i n g s sans avoir l 'air de s'en 

occupe r . 

Les l e m m i n g s déplo ien t le m ê m e c o u r a g e , la 

m ê m e énergie dans les comba t s qu ' i l s se l ivrent 

en t re eux , combats dans lesquels il y a souvent 

des v ic t imes , qui sont en pa r t i e dévorées par les 

v a i n q u e u r s . Ch. Mart ins nous a p p r e n d q u e lors 

qu ' i l me t t a i t dans u n e cage deux l e m m i n g s pris 

dans des ter r iers différents, la lut te c o m m e n ç a i t 

aussi tôt e t ne cessait que pa r la m o r t de l ' un des 

deux comba t t an t s ; p o u r en garder plus ieurs en

semble , il fallait les p r e n d r e dans le m ê m e ter

r ie r . Nous avons vu que les campagno l s n 'agis

sent pas a u t r e m e n t . Mais il y a p l u s ; Scheffer 

assure que deux colonnes emigran tes qui se ren

con t r en t le long des lacs, des prés et des fleuves, 

se l ivrent de g randes batai l les , dans lesquel les 

beaucoup succomben t . 

E n h iver , les l e m m i n g s se c reusen t de longs 
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couloirs dans la n e i g e : ils y const ruisent , et j ' a i 

p u le voir lors de la fonte des neiges , u n n id à 

parois épaisses, en he rbes mâchées . Ces nids sont 

à 20 ou 25 cent, de profondeur , il en p a r t de 

longs couloirs dans divers sens. La p lupa r t de 

ces couloirs ont pour base la couche de mousse , 

et p o u r voûle la couche de neige ; ils sont donc 

creusés entre l 'une et l ' au t re . Les l emmings cou

r e n t aussi à la surface de la ne ige , du moins 

traversent-i ls les g rands c h a m p s de neige des 

mon tagnes . 

D'après mon vieux chasseur , la femelle ne 

cons t ru i t pas un nid par t icu l ie r p o u r ses pet i ts ; 

elle m e t bas dans celui qu 'e l le hab i t e . J e n 'a i 

pas été assez heu reux p o u r r e n c o n t r e r u n de ces 

n i d s ; j e dirai , d 'a i l leurs , que , lors de m o n séjour 

au Dovrefjeld, on ne voyait pas de j eunes . 

L 'on ne sait pas combien de por tées les l e m 

mings on t dans l 'année ; mais elles doivent ê t re 

a u mo ins aussi f réquentes que chez les campa

gnols, si l 'on en j u g e pa r leur mu l t i p l i c a t i on ; 

Scheffer dit seulement , sans p lus d ' indicat ions , 

qu ' i l s en ont plusieurs pa r a n . 

Le nombre des peti ts par po r t ée est mieux 

connu .L inné avait fixé ce n o m b r e à c inq ou six ;Ch. 

Mar t in s ( l ) est venu le confirmer : il n 'a pas t rouvé 

p lus de cinq peti ts dans les femelles qu ' i l a o u 

ver tes . Ce dernier chiffre doi t ê t re ce r t a inemen t 

le plus fréquent e t p e u t - ê t r e m ê m e la m o y e n n e 

n'est-elle que de q u a t r e , c o m m e chez la p l u p a r t 

des campagnols . Gunner e t Rycau t , qui font 

m o n t e r le nombre des peti ts l 'un à sept au moins , 

l ' au t re à hui t ou neuf, t o m b e n t sans a u c u n doute 

dans l 'exagérat ion, ou ne basent l eur opinion que 

sur des cas tout à fait except ionnels . S'il faut en 

croi re L inné et Rycaut , les femelles qu i m e t t e n t 

bas p e n d a n t le voyage ne seraient pas p o u r cela 

a r rê tées dans leur m a r c h e : elles con t inuera ien t 

à suivre la colonne en po r t an t un pe t i t dans la 

gueule et un aut re sur le dos . Ce fait, qui sup

pose l ' abandon d ' une par t ie de la por t ée , mér i t e 

confirmation. 

Les l emmings se nour r i s sen t des rares plantes 

qu i végètent dans leur pa t r i e , d ' he rbes , de l i

chens , de chatons de bouleaux na ins , de diver

ses r ac ines . On n e les t rouve q u e là où croî t le 

l ichen des rennes ; où m a n q u e ce l ichen le lem-

m i n g m a n q u e aussi. Cela ind ique bien que celte 

p l an t e est leur pr inc ipa le n o u r r i t u r e . D'après ce 

que j ' a i pu voir, ils n ' amassen t pas de provisions, 

mais vivent en hiver de ce qu ' i ls peuven t encore 

t rouver sous la neige, n o t a m m e n t de bou rgeons . 

(I) Ch. Martins, Voyage en Laponie, in : Du Spilzberg au 
Sahara, Etapes ii\n naturaliste. Paris, 1806, p . 175. 

Linné r appor t e qu'i l a u n goût si p rononcé pour 

u n f romage que les Lapons composen t avec du 

lait de r e n n e s e t des feuilles de la lîumex acetosa, 
qu 'on est obligé de l ' en te r re r profondément 

p o u r le soustraire à l eur vorac i té . Les individus 

que le doc teu r Guyon a conservés en captivi té 

m a n g e a i e n t volontiers du pa in , d u biscuit de 

mate lo t , des noix, des noise t tes , des amandes , 

des raisins secs, des figues, e t des fruits du Ru-
bus arcticus et de p lus ieurs Vaccinium. 

Dans la vie sédenta i re , les l emmings ne cau

sent pas de g rands dégâts ; car les contrées qu'i ls 

hab i t en t sont à peu près sans cu l tu res ; ils ne pé

nè t r en t pas dans les hab i t a t ions , et ce n ' es t m ê m e 

q u e par ha sa rd q u ' u n individu égaré se mon t r e r a 

dans u n e cour . Cependant , u n h a b i t a n t des îles 

Lofotes m ' a assuré que parfois les l emmings ra

vageaient les c h a m p s de p o m m e s de te r re , qu'ils 

s 'établissaient dans ces c h a m p s , creusaient de 

longs couloirs à t ravers les rac ines et se nour r i s 

saient des t ube rcu l e s . Quelque pauvre d'ailleurs 

q u e paraisse leur pa t r ie , elle est cependant assez 

r iche p o u r subvenir à tous leurs besoins. 

Dans certaines années , les l emmings ent re

p r e n n e n t de g randes émigra t ions . E n rappor tan t 

ce fait, dont les na tura l i s tes on t par lé depuis si 

l ong t emps , je dois faire r e m a r q u e r que les habi

tan ts du Dovrefjeld n 'on t po in t connaissance de 

ces dép lacements , et que les Lapons m ê m e s n 'on t 

nu l l emen t pu me rense igner à ce sujet . Des Fin

landais , que j e ques t ionnais dans ce bu t , n ' en 

savaient r ien non p lus , et si ce n ' é ta i t L i n n é qui 

se por te garan t du fait, je ne le ment ionnera i s 

m ê m e pas . 

Les migra t ions du l e m m i n g de Norwège pa

raissent n 'avoir lieu que de loin en loin : t ous les 

dix ou vingt ans , selon les u n s ; un peu p lus fré

q u e m m e n t , selon les au t res ; mais , dans tous les 

cas, j ama i s d 'une m a n i è r e pé r iod ique . Ceux des 

natura l i s tes qui ont eu la b o n n e for tune d 'obser

ver u n e par t ie du p h é n o m è n e , — car personne 

jusqu ' ic i n 'a pu le suivre dans son ent ie r , — s.ont 

d 'accord sur ce point : que c'est généra lement 

en a u t o m n e , e t par except ion en é té , q u e les 

l emmings émigren t . C'est de la cha îne des Alpes 

Scandinaves que , d 'après les obse rva teurs , pa r 

t i ra ient les bandes emigran tes . Les unes t e n 

dra ient vers la m e r du Nord, les au t res vers le 

golfe de Bo thn ie , en suivant , le plus souvent , 

u n e d i rec t ion para l lè le au cours des rivières et 

des fleuves. «· 

Quelle peut être la cause de ces m i g r a t i o n s ? 

Cette quest ion a dû nécessa i rement p réoccuper 

les na tu ra l i s t es . Les uns les ont a t t r ibuées à 
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l ' imminence d 'un hiver r i goureux , don t l ' an imal 

aurait le p ressen t iment , e t a u q u e l il c h e r c h e r a i t 

à se soustraire à l ' avance en gagnan t des r ég ions 

plus hospital ières. Cet te op in ion , qui est généra

lement r épandue p a r m i les peup les du Nord, 

n'est pas toujours en accord avec les faits, car 

on a vu des hivers r e l a t ivement doux succéder 

à des migra t ions de l e m m i n g s . B r u n n i c k et P a l -

las, qui ont p o u r eux l ' a s sen t iment des N o r w é -

giens, pensent , au con t ra i r e , que ces dép lace 

ments ont pour cause le m a n q u e de n o u r r i t u r e . 

Certains vents desséchants ru ine ra i en t la végé

tation des p la teaux hab i tés p a r l e s l emmings , ce 

qui dé terminera i t ceux-c i à aller c h e r c h e r pâ ture 

ailleurs. Mais la d ise t te , dont il faut cer ta ine

ment tenir g rand c o m p t e , ne para î t pas ê t re la 

cause un ique des mig ra t i ons , par la raison que 

la végétation, c o m m e on l 'a constaté , n 'es t pas 

absolument é te inte sur les régions a lpines au m o 

ment où les l emmings les a b a n d o n n e n t . Enfin, 

pour d 'autres observateurs , les dép lacemen t s de 

ces an imauxse ra ien t la conséquence de leur t rop 

grande mul t ip l ica t ion . Il est p robable , en effet, 

que c'est là , s inon l ' u n i q u e , du moins la p r i n c i 

pale cause des migra t ions qui nous occupen t . 

L'excès du n o m b r e pouvant a m e n e r et a m e n a n t , 

par le fait, l ' insuffisance de n o u r r i t u r e , les l e m 

mings, poussés par le m ô m e inst inct qu i , dans 

des c i rconstances ana logues , guide les campa

gnols, abandonnen t une con t rée en par t ie déjà 

ravagée et qui ne ta rdera i t pas à l 'ê tre complè 

tement , pour des cont rées mieux pou rvues . 

Quoiqu ' i l en soit, les voyages en t repr i s p a r l e s 

lemmings sont u n des p h é n o m è n e s na tu re l s les 

plus curieux à observer . A un m o m e n t d o n n é , et 

comme s'ils obéissaient à u n s ignal , tous descen

dent de leurs m o n t a g n e s p o u r se r éun i r dans les 

vallées ou dans les p la ines , et fo rmer des colon

nes immenses qu i , géné ra l emen t , p r ennen t des 

directions diverses. Tous les a u t e u r s qui on t 

parlé avec connaissance de cause des dép lace 

ments des l e m m i n g s , s ' accordent à dire que ces 

animaux, réunis en t roupes , s ' avancent droi t de

vant e u x , dévoran t t ou t sur l eur passage et 

creusant sur le sol et dans les he rbes des sillons 

profonds de A à ri cent , et distants l 'un de l ' au t re 

de plusieurs pieds. 11 en résu l te que les c h a m p s 

par lesquels ils passent ont l ' apparence de champs 

labourés. Rien ne peu t les d é t o u r n e r de leur 

route , r ien ne les a r r ê t e , ils f ranchissent tout 

audac ieusement ; un h o m m e se met - i l dans leur 

passage, ils glissent en t re ses j ambes ; u n e meule 

de blé, de foin, leur fait-elle obstacle , ils s 'ou

vrent un chemin au t ravers , à l 'aide de leurs 

dents ; si c'est un roche r , ils le c o n t o u r n e n t en 

demi -ce rc l e , et r e p r e n n e n t leur di rect ion r ec t i -

l igne. Un lac se trouve-t-i l su r leur r o u t e , ils le 

t raversent en l igne droi te , quel le que soit sa lar

geur , e t t r è s - souven t dans son p lus grand d i amè

t r e . U n ba teau est-il sur l eur trajet au mil ieu des 

eaux, ils g r i m p e n t pa r -dessus et se re je t tent dans 

l 'eau de l ' au t re côté . Un fleuve rapide n e les ar

rê te pas , ils se p réc ip i ten t dans les flots, dussen t -

ils tous y pér i r . Ces détai ls , en g rande pa r t i e dus 

à L inné , sont confirmés p a r t o n s les a u t e u r s qui, 

depuis , ont assisté aux dép l acemen t s des l e m 

mings . Ze t t e r s t ed t dit q u e dans la mig ra t ion 

qui eu t lieu en 1823, ils faillirent faire sombre r 

p lus ieurs ba teaux en t raversant l 'Angermane ly , 

près d ' H e r n o e s a n d ; u n fait semblable a été r e 

cueilli pa r Ch. Mart ins , à Bossekop, et en 1833 

on a vu les émig ran t s de cet te é p o q u e m o n t e r 

dans les ba teaux près de Dupvig. 

On a p r é t e n d u q u e , dans leurs excurs ions , les 

l e m m i n g s n ' e n t r a i e n t j a m a i s dans les ma i sons . 

Rycaut , l 'un des p r e m i e r s h i s to r i ens de ce pet i t 

r o n g e u r , a avancé le fait, et Ch. Mart ins s emble 

le conf i rmer , lorsqu ' i l di t qu ' i ls vi rent beaucoup 

de l e m m i n g s au tour de Kare suando ( sep tem

bre 1839), mais pas u n seul dans les hab i ta t ions . 

Cependan t le doc t eu r Guyon, qui , à la fin de ju i l 

let 1863, é tai t témoin d ' une émigra t ion de ce 

genre , affirme qu 'à L i l l ehamar (Norwège) , on en 

tua i t tous les j o u r s dans les dépendances d u j a r 

din où il étai t logé ; et q u ' u n m a t i n , dans la 

m ê m e ville, il lui est arr ivé d 'en poursu ivre dans 

les rues où ils s 'étaient a t tardés : « Ils se réfu

giaient tous , a joute- t - i l , dans les maisons les p lus 

voisines de leur p a r c o u r s . » 

Les l e m m i n g s conservent p e n d a n t le voyage 

les hab i tudes qu ' i ls ont dans la vie sédenta i re : 

inactifs, ou à peu près , d u r a n t u n e par t ie de la 

jou rnée , ils n e c o m m e n c e n t à se me t t r e en m a r 

che q u ' a u couche r du soleil . Ceux m ê m e s q u e 

l 'on re t ien t captifs, aussi tôt que la nu i t se fait, 

s 'agi tent , e r r en t et r o n g e n t les ba r reaux de l e u r 

cage . Après avoir voyagé la nu i t et une pa r t i e 

de la ma t inée , ils font ha l te et se r eposen t . Mais 

ce repos ne va pas j u s q u ' à respec te r les c h a m p s 

où ils se t rouven t , car ils y exercent de tels rava

ges qu ' i l semble que l ' incendie y ait passé . 

Ces innombrab les légions d ' émigran ts , qu i 

por ten t la désolat ion sur leur passage, e t dont 

rien n 'a p u a r r ê t e r la course , t rouven t enfin deux 

barr ières infranchissables : la m e r du Nord et le 

golfe de Bothn ie ; mais elles y ar r ivent considé

r ab l emen t d iminuées . Quoique excellents n a 

geurs , les l e m m i n g s pér issent en g rand n o m b r e 
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en voulan t t raverser les fleuves ; b e a u c o u p , s u r 

tou t , dev iennent la proie d 'une foule d ' e n n e m i s 

n a t u r e l s qui se m e t t e n t à leur sui te . Les r e n a r d s , 

les ou r s , les g loutons , les m a r t e s , les h e r m i n e s , 

les oiseaux de proie , d iu rnes e t n o c t u r n e s , leur 

font u n e chasse con t inue l le et en d é t r u i s e n t u n e 

i m m e n s e quant i té ; les rennes m ê m e s , à ce qu 'on 

p r é t e n d , se dé tou rnen t de leur r o u t e p o u r les 

pour su iv re ; p a r m i les a n i m a u x d o m e s t i q u e s , le 

po rc , le cha t et le ch ien doivent ê t re aussi c o m p 

tés p a r m i leurs ennemis ; ma i s l 'on p o u r r a i t dire 

q u e le chien les t u e p lu tô t par plaisir q u e pa r 

nécess i té , car il n e les m a n g e pas , ou n ' e n d é 

vore q u e la tê te . Enfin, il n 'es t pas j u s q u ' a u x 

goélands , aux pies , aux cornei l les qui n e s ' a t ta 

q u e n t aux l e m m i n g s . Il est m ê m e assez c u r i e u x 

de voir u n de ces a n i m a u x aux prises a v e c un 

des grands oiseaux qu i les poursu iven t . J ' a i eu 

la bonne for tune d'assister à u n parei l c o m b a t . 

Une cornei l le man te l ée , qui se tena i t i m m o b i l e 

su r u n r o c h e r , fondit t ou t à coup su r la m o u s s e 

et che rcha à enlever que lque chose . Ce q u e l q u e 

chose n 'é ta i t au t re q u ' u n l e m m i n g , qu i se défen

dai t de toutes ses forces, en g rondan t , g r o g n a n t , 

soufflant, sifflant ; il s 'élança m ê m e p l u s i e u r s 

lois con t re l 'oiseau, qui d u t recu ler , m a i s sans 

c ra in te , c e p e n d a n t ; car , loin d ' a b a n d o n n e r la 

lu t t e , il r e d o u b l a ses a t t aques , fat igua, épuisa 

le l e m m i n g , e t finit pa r lui donne r u n coup de 

hec qui le t u a . 

T a n t de causes de des t ruc t ion , s ' exerçant la nuit 

c o m m e le j o u r , doivent néces sa i r emen t éclair-

cir d 'une m a n i è r e cons idérab le les rangs des 

émig ran t s , et l 'on c o m p r e n d que bien peu d 'entre 

eux puissent revoir les hau t s p la teaux qu'ils ont 

a b a n d o n n é s , s'il est vrai que la rémigra t ion ait lieu 

c o m m e Hoegs t roem l ' assure . D 'après cet au teu r , 

le seul jusqu ' i c i qui ait observé ce re tour , une cen

ta ine , à pe ine , r ev iendra ien t dans les mon tagnes . 

U s a g e s e t p r o d u i t * . — L ' h o m m e ne devient 

l ' ennemi du l e m m i n g q u e quand le besoin le 

presse . Dans tou tes les con t rées for tunées da la 

Scandinavie , il laisse cet an ima l en pa ix . II ne 

l 'utilise pas , sa four rure n ' a y a n t nul le valeur , et 

le N o r w é g i e n a y a n t a u t a n t h o r r e u r d e la chair du 

l e m m i n g q u e n o u s de celle du r a t . Le pauvre 

Lapon est le seul qu i soit poussé par la faim à 

chasser le l e m m i n g . Tout a u t r e gibier lui man

q u a n t , sa ca rab ine , qu ' i l m a n i e si ad ro i t emen t , 

devenant dans ses ma ins u n i n s t r u m e n t inut i le , 

il s ' a rme d 'un bâ ton et t u e les l emmings , pour 

p ro longer son exis tence . 

LES CASTO RIDÉS — CASTORES. 

Lie Biber, The Beavers. 

C a r a c t è r e s . -— Les cas tór idos , q u e l 'on a as 

sociés t an tô t aux myopo tames , tan tô t aux o n d a 

t ras , d ' au t res fois aux hydromys , fo rment u n e fa

mille bien dis t incte , caractér isée par la p a l m a t u r e 

des pieds pos té r ieurs , et s u r t o u t pa r u n e q u e u e 

élargie en forme de pale t te . 

Un seul gen re la compose . 

L E S C A S T O R S — CASTOR. 

Die Biber, The Beavers. 

C a r a c t è r e s . — Les castors ont le corps lourd 
e t v igoureux ; le t ra in de der r iè re plus large que 
celui de devant ; le dos b o m b é ; le ven t r e pen 
dant ; le cou cour t et gros ; la tête large en a r 
r i è re , é t roi te en avant , aplat ie au s o m m e t , à 
m u s e a u cour t et o b t u s ; les j a m b e s cour tes et 
épa isses ; cinq doigts à c h a q u e pa t t e , c eux des 
pieds de der r iè re é tan t complè t emen t r éun i s par 
une m e m b r a n e na t a to i r e ; une queue de forme 
ovale, é t ranglée et a r rond ie à la naissance, t rès-
large au mil ieu , a r rondie du bout , aplatie de h a u t 

en bas , écai l leuse, et à bo rds p resque t ran

c h a n t s ; des oreilles a r rond ies , pet i tes , presque 

e n t i è r e m e n t cachées sous le pelage envi ronnant , 

velues sur les deux faces, pouvant ê t re ramenées 

cont re la tête, de m a n i è r e à fermer p resque com

p lè tement le condu i t audi t i f ; des yeux pet i ts , 

pourvus d ' une m e m b r a n e c l ignotan te , à pupil le 

presque vert icale ; des n a r i n e s mun ies d'ailes 

t rès-for tes , suscept ibles de se fermer à la volonté 

de l ' animal . 

La s t ruc tu re in te rne p résen te p lus ieurs pa r t i 

cular i tés carac tér i s t iques . Les incisives sont très-

grandes , très-fortes, aplat ies à la par t ie a n t é 

r i eure , lisses, à t r a n c h a n t en b i seau ; sur une 

coupe t ransversa le , elles para issent t r i angula i res . 

Elles sont t r è s -p roéminen te s . On compte , en 

ou t re , q u a t r e paires de mola i res de d imens ions 

à peu près égales. La co lonne ver tébra le est for

mée de 10 ver tèbres dorsales , de 9 lombai res , 

de 4 sacrées et de 24 caudales . Tous les os 

sont forts, larges, et d o n n e n t inser t ion à des 

muscles v igoureux. Les glandes salivaires, sur-
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tout les parot ides , sont t rès-dôveloppées. L 'es to

mac est long, é t ranglé , t r ès -g landuleux . Les or

ganes géni to-ur inai res s 'ouvrent dans le r e c t u m , 

et, chez les deux sexes, on t rouve, à la part ie 

inférieure de l ' abdomen , au voisinage de l 'anus, 

deux glandes, qui débouchen t dans les par t ies 

génitales, et dont la face in te rne est tapissée 

d'une m u q u e u s e à plis écai l leux (fig- 62). C'est 

Fig. G2. — Poches au castoréum du castor mâle [·]. 

là que se sécrète le castoréum, subs tance molle, 

unguentacée , d 'un rouge b r u n , d ' un j a u n e b run 

on d 'un no i rb run , à odeur forte, péné t ran te , 

généralement désagréable , à goû t a m e r et bal

samique. 

(*) a, part ie î le la q u e u e . — c, o u v e r t u r e d e l ' a n u s . — d, rf, ouver 

ture des g l a n d e s anales e, e, qu i s écrè t en t une mat ière hu i l euse j a u n e , 

différente riu c a s t o r é u m . Chacune d e c e s g l a n d e s e s t o r d i n a i r e m e n t 

accompagnée d 'une ou p lus i eurs g l a n d e s p lus p e t i t e s , r e n f e r m é e s 

avec el le dans un m ê m e t i s su ce l lu la ire et d a n s u n e enve loppe m u s 

culaire c o m m u n e · d e sorte q u e , avant q u e ce t t e e n v e l o p p e soi t ou 

verte, les g l a n d e s ana le s p a r a i s s e n t ê tre au n o m b r e de deux seu le 

ment. — / . / , ouver tures des pet i tes g l a n d e s a n a l e s . — gf ouver ture du 

canal dan.6 lequel v i l e m e n t s 'ouvrir l e s d e u x g l a n d e s à c a s t o r é u m , 

dont l'une h e s t ent i ère et d o n t l 'autre h' est r e p r é s e n t é e c o u p é e l o n -

gi tudinalement , afin de m o n t r e r l e s repl i s m e m b r a n e u x de sa surface 

interne d'où s u i n t e la s u b s t a n c e du c a s t o r é u m . — it m e m b r a n e c y 

l indrique couver te de pe t i t e s p a p i l l e s n o i r â t r e s , p o i n t u e s , d i r i g é e s e n 

arrière. — / , o s c a r t i l a g i n e u x t r i a n g u l a i r e . — m , p ros t a t e . — n n , 

g landes de C o w p e r , —p, pf v é s i c u l e s . — q, qf va i s seaux dé férent s . — 

ï", r, tes tes . — vf vessie. (Guibourt) . 

Bbehm. 

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

(pl. X X I ) sont propres à l ' hémisphère boréa l . 

A v a n t notre époque , il existait , dans le m ô m e 

h é m i s p h è r e , p lus ieurs castors d o n t on t rouve les 

res tes à l 'état fossile. 

Au jou rd ' hu i , on n ' en conna î t q u ' u n , mais , 

c o m m e il est propre à la fois à l 'Amér ique et à 

l ' E u r o p e , quelques natural is tes seraient disposés 

à r e c o n n a î t r e en lui deux espèces . D 'aut res n a t u 

ra l i s tes ne t rouvent pas que les différences qui 

ex i s t en t en t re les castors d ' A m é r i q u e et ceux 

d ' E u r o p e soient assez grandes p o u r justifier l eur 

sépa ra t ion . Nous nous rangerons à ce t te op in ion . 

LE CASTOR EIBER — CASTOR FIBEIl. 

Der Biber, The Castor Fiber. 

H i s t o r i q u e . — Le castor est c o n n u depuis les 
t e m p s les p lus anciens . Ël ien le n o m m e castor, 
P l i n e , fiber. L inné , tou t en conservant ces deux 
d é n o m i n a t i o n s , a affecté la p remiè re au genre , et a 
fait d e la seconde le nom de l 'espèce. Les anciens 
na tu ra l i s t e s n ' en t r en t pas dans b e a u c o u p de dé
tai ls a u sujet de cet an ima l . Aris tote dit que , 
c o m m e la lou t re , il che rche sa n o u r r i t u r e dans 
les lacs et les rivières. P l ine , après avoir par lé 
des p ropr ié tés d u ca s to r éum, avance que le cas
to r m o r d fo r t ement ; qu ' i l ne lâche pas l ' h o m m e 
qu ' i l a saisi avant de lui avoir broyé les os ; qu ' i l 
c o u p e les a rbres c o m m e avec une h a c h e , et qu ' i l 
a u n e queue c o m m e les poissons et la l ou t r e . 

E n 1320, l 'évêque d 'Upsal , Olatis Magnus , 
d o n n a une descr ip t ion du castor dans son r e m a r 
q u a b l e ouvrage (1). On y t rouve toutes les fables 
qu i on t eu cour s sur cet an ima l . Le savant ecclé
s ias t ique nous app rend q u e , con t r a i r emen t à 
l 'opinion de Solinis , qu i disait que le castor n é 
se t rouve que dans la m e r Noire , on le r e n c o n t r e 
sur les bords d u Rhin , du D a n u b e , dans les m a 
ra is de la Moravie, et plus encore au nord , où 
les r ivières ne sont pas t roub lées pa r le passage 
con t inue l des bateaux, c o m m e le sont le Rhin et 
le D a n u b e . 11 nous dit aussi que , dans le Nord , 
i n s t ru i t par la seule n a t u r e , le castor cons t ru i t 
ses d e m e u r e s avec un ar t i n c o m p a r a b l e ; q u é 
p lus ieurs se réunissent pour renverser les ar
b r e s ; qu ' après les avoir coupés avec leurs den t s , 
ils l es por ten t dans leur gî te , et que , dans ces oc
cas ions , u n vieux castor, paresseux, qu i se t ient 
toujours éloigné de la société, est mis en réqu i 
s i t ion . Les au t res le renversent sur le dos , lu i 

(1) Olaus Magnus, Historia de genlibus spplentrianalib'is, 
Homse, 1555, in-fol. 
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c h a r g e n t le bois en t re ses pa t tes c o m m e su r u n e i 
voi ture , le t r a înen t j u s q u ' à leurs h u t t e s , le dé

chargen t , p o u r r e c o m m e n c e r ce manège j u squ ' à 

ce que leurs cons t ruc t ions soient finies. Toujours 

d 'après Olaiis, les dents des castors sont si a iguës , 

qu 'e l les eoupen t les arbres c o m m e u n couteau , 

et ma lheu r à l ' h o m m e qui se laisse p r e n d r e par 

elles, l ' an imal ne lâche que q u a n d il a coupé les 

os. La hu t t e que cons t ru i t le castor est formée 

de deux ou trois c h a m b r e s superposées , et sa 

disposit ion est telle que l 'animal a le corps hors 

de l 'eau, la q u e u e en a t t e ignan t la surface. Cet te 

q u e u e , écailleuse c o m m e celle d 'un po i s son , 

couver te d ' une peau cor iace , est , au r appor t de 

l 'évoque d 'Upsal , u n excellent m e t s et u n bon 

r e m è d e p o u r ceux qu i ont l ' intestin faible. On la 

m a n g e souvent , ainsi que les pa t tes , en guise de 

poisson. 

« Il est faux, ajoute l ' au teur que nous c i tons , 

que , poursu iv i , le castor , c o m m e l'a dit Solinis, 

se coupe l u i - m ê m e avec les dents la poche à 

ca s to r éum, et la je t te aux chasseurs p o u r se sau

v e r ; tous les castors captifs ont encore cet te 

poche , et on n e p e u t l a leur enlever sans les tuer . 

Le cas to réum est le mei l leur spécifique p o u r la 

pes te , la fièvre ; il est ut i le dans tou tes les ma la 

dies . Mais le castor a encore une a u t r e u t i l i té . 

De la plus ou moins g r a n d e élévat ion des h u t t e s , 

on peut p ré juger la h a u t e u r q u ' a t t e i n d r o n t les 

p lus grandes eaux, et les paysans savent , en o b 

servant les cas tors , et selon qu ' i ls on t établi leurs 

d e m e u r e s plus ou moins h a u t , j u s q u ' o ù ils peu

vent l abou re r ; s'il l eu r convient de pousser les 

cu l tu res j u s q u ' a u bord des fleuves, ou de les ar

rê t e r à une cer ta ine d i s tance , de peur d 'une 

i nonda t i on . » 

Tous les au t eu r s c ru ren t à ces fables, et ne 

firent qu 'y ajouter. Jean-Mar ius Mayer, médecin 

à U lm, puis à A u g s b o u r g , écrivit , en 1640, sur 

les usages m é d i c i n a u x d u castor , un pet i t livre 

qui ne se compose p r e s q u e que de rece t tes . 

J e a n F r a n k , en 168S, l ' a u g m e n t a cons idé rab le 

m e n t (1). La peau , la graisse, le sang , les poils, 

les dents du castor , y sont donnés c o m m e d 'ex

cel lents r emèdes ; mais le ca s to r éum a pa r -des 

sus tou t u n e vertu souvera ine . Des poi ls , on fait 

des chapeaux qui préservent de toutes ma lad i e s ; 

on m e t aux enfants des colliers de den ts de ca s 

to r , pour faciliter l eur den t i t ion ; on emplo ie le 

sang de mil le man iè r e s . Ces vieux t ra i tés ont cela 

, (l) J. Marius, Traite du castor, avec de nouvelles obser
vations par J. Frank, trad. du latin par Eidous. Paris, 
1746. 

de bon , qu ' i l s n o u s i n d i q u e n t où existait le cas

tor autrefois , et n o u s m o n t r e n t q u ' a u c u n autre 

animal n 'a d isparu aussi p r o m p t e m e n t . 

C a r a c t è r e s * — L e cas tor (fig. 63) est u n des 

plus grands r o n g e u r s . U n m â l e a d u l t e a d e 8 0 cent, 

à 1 m è t r e de long, e t 30 cent , de h a u t ; sa queue 

mesu re 33 cent . ; il pèse de 20 à 23 k i logrammes . 

Le castor est e n t i è r e m e n t r ecouver t d 'un duvet 

t rès-épais , soyeux, f loconneux, et de soies plus 

épaisses, longues , fortes, r a ides , br i l lantes ; cour

tes sur la tê te et la pa r t i e infér ieure du dos ; 

longues de S cen t , sur le res te du corps . 

La lèvre s u p é r i e u r e por te des mous taches 

épaisses, mais m é d i o c r e m e n t a l longées . Le dos 

est b run-châ ta in foncé , passant plus ou moins 

au gris , et le ven t re es t plus clair . Les poils d u 

veteux sont gris d ' a r g e n t à la r ac ine , d 'un brun 

j a u n â t r e à la po in te . Les pat tes sont plus foncées 

que le corps . Le t iers supé r i eu r de la queue est 

couvert de poils longs ; les deux au t r e s t iers sont 

nus , recouver ts de pe t i tes s q u a m e s allongées, 

a r rondies , p resque hexagona le s ; en t re ces squa

mes passent des poils c o u r t s , ro ides , inclinés en 

ar r iè re . Ces par t ies n u e s ont une cou leur qui est 

noi râ t re pâ le , à reflets b l euâ t re s . 

La te in te généra le du pe lage var ie , elle t i re 

t an tô t sur le noi r , t an tô t sur le gris , ou m ê m e 

sur le gris r oux . 

On trouve t r è s - r a r e m e n t des castors blancs ou 

tap i rés . 

Le castor d ' A m é r i q u e n e diffère de celui de 

l 'ancien con t inen t q u e par son profil plus bombé 

et son pelage u n peu p lus foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Aujourd 'hu i 

encore , l 'aire de dispers ion du castor est assez 
g rande . On t rouve l ' e spèce dans t rois par t ies du 
m o n d e , du 33° au 68° d e la t i tude boréa le . Mais, 
autrefois, son hab i t a t a dû ê t re b ien plus 
é tendu . On croi t l 'avoir r e c o n n u dans les h i é ro 
glyphes égypt iens ; il aura i t d o n c existé en 
Afr ique. La rel igion des m a g e s de l ' Inde défend 
de tue r le cas to r ; il a donc d û se t rouver dans 
les Indes . Gesner écrivai t en 1583 : « C'est u n 
an imal c o m m u n dans tous les pays, mais on le 
t rouve sur tou t aup rès des grands cours d 'eau ; 
en Suisse , dans l 'Aar, la Reuss , la L i m m a t , la 
Birse , près de Bâle, d a n s p r e s q u e tous les cour s 
d 'eau de l 'Espagne , c o m m e le di t S t r abon , en 
I ta l ie , là où le Pô se j e t t e dans la m e r . » On le 
t rouvai t p a r t o u t en F r a n c e e t en Al lemagne . Il 
existait aussi en A n g l e t e r r e , mais c'est la p r e 
miè re contrée d 'où il ait d i sparu . 

Main tenant , on n e le r e n c o n t r e p lus en Alle
m a g n e qu ' i so lément , sur les bords du Danube , 
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de la Nab, de la Moselle, de la Meuse, de la 

Lippe, du W e s e r , de l 'Aller, de la Riss, d u B o -

ber, et l 'on p e u t dire q u e sur tous ces points il 

tend à d ispara î t re . E n 1848, on en t rouva i t en

core un bon n o m b r e dans l 'Elbe et l 'Hovel, ils y 

étaient protégés par les lois su r la chasse ; mais , 

depuis qu'i l est pe rmis à c h a q u e paysan de les 

tirer, ils ont d iminué t r è s - r ap idemen t . Quelques-

uns cependant se sont établis r é c e m m e n t à W ô r -

litz, et y vivent sous la pro tec t ion spéciale du 

duc d 'Anhalt . On en rencon t r e en Au t r i che , en 

Pologne, en Russie , en Suède et en Norwége . Il 

y a trois ou q u a t r e ans , que lques -uns avaient 

élevé des cons t ruc t ions près d 'Arenda l . A la vé

rité, ils y étaient pro tégés pa r un g rand p rop r i é 

taire, M. Aal . Mais les grandes eaux on t enlevé 

leurs demeures , et les on t d i spersés ; l eu r p r o 

tecteur espère n é a n m o i n s qu ' i ls r ev iendron t . 

En F rance , le castor étai t jadis t r è s - commun , 

et existait dans b e a u c o u p de localités d 'où il a 

depuis longtemps d isparu . Il vivait sur la p lupar t 

de nos grands cours d 'eau et de leurs affluents, 

no tamment sur la Saône , le Gardon, la Durance , 

l'Isère, la S o m m e , e tc . Il se t rouvai t m ô m e sur 

la petite rivière de Bièvre , qu i se je t te dans la 

Seine, à Paris : de là son n o m , bièvre é t an t l ' an

cien nom français du castor . Au jourd 'hu i , on ne 

le voit p lus qu ' en pe t i t n o m b r e su r le R h ô n e , 

depuis son e m b o u c h u r e j u s q u ' a u pont Sa in t -Es 

prit. On le tue encore de t e m p s en t emps en Ca

margue , et j u sques auprès d 'Arles, de Beaucai re , 

de Tarascón, d 'Avignon. 

Le castor est plus abondan t en Asie qu ' en Eu 

rope. On le t rouve , en quan t i t é , dans les grands 

fleuves de la Sibér ie , et il n 'es t pas rare dans les 

cours d 'eau qui se j e t t en t dans la m e r Cas

pienne. 

Il était t r è s - c o m m u n en A m é r i q u e , mais les 

chasses cont inuel les qu 'on lui a faites en ontbeau-

coup d iminué le n o m b r e . La Hontan , qu i voya

geait en Amér ique ¡1 y a environ cent quatre-vingt 

ans, raconte qu 'on ne peu t m a r c h e r qua t r e ou cinq 

heures dans les forêts du Canada sans r encon 

trer un é tang de castors . Les terr i toires de chasse 

sont fermés par des é tangs n o m b r e u x ; ainsi, au 

fleuve P u a n g , à l 'ouest du lac Il l inois, se t rouven t 

placés, sur u n e é t e n d u e de vingt l ieues, plus de 

soixante é tangs à cas tors . Depuis p lus ieurs siè

cles, on expor te c h a q u e année du Canada p lus 

de 4,000 peaux de c a s t o r s ; on comprend donc 

que ces an imaux aient d i m i n u é cons idérab le

ment . Audubon , en 1849, n e donne plus c o m m e 

patrie du castor que le Lab rado r , Te r re -Neuve , 

le Canada, quelques part ies du Maine et du Mas-

sachuse t s ; il ajoute cependan t qu 'on p e u t encore 

r encon t re r des cas tors isolés dans diverses p a r 

ties habi tées des Éta l s -Unis . Mais il faut m a i n t e 

nan t pa rcour i r des mil l iers de lieues avant d e 

pouvoir observer leurs m œ u r s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS allons 

décr i r e les m œ u r s du castor en les dégagean t 

d e toutes les fables qu i on t eu cours p e n d a n t si 

l o n g t e m p s . 

Le castor , dans les localités q u e nous venons 

d ' ind iquer , vit géné ra l emen t pa r couples . Ce 

n 'es t que dans les can tons les plus t ranqui l les 

q u ' o n le trouve en familles (Pl . XXI) . Dans tous 

les pays f réquentés pa r l ' h o m m e , on ne le r e n 

con t re qu ' i so lé . C o m m e la l ou t r e , il habi te des 

ter r iers , sans songer à se const ru i re des h u t t e s . 

Cependan t , p e n d a n t l 'été de 1822, on t rouva 

des cons t ruc t ions de ce genre près de la N u t h e , 

non loin de la ville de Barby, dans un endroi t 

déser t , couver t de roseaux, qui n 'é ta i t p a r c o u r u 

que par u n cours d 'eau de six à hu i t pas de large , 

et qui était connu de tou t t e m p s sous le n o m 

de : VÉtang auxcastors. L ' i n spec teu r des forêts de 

Meyerinck, qu i y observa p e n d a n t l ong temps u n e 

pet i te colonie de ces an imaux , di t à ce sujet : 

a P lus ieurs paires de castors y hab i ten t m a i n t e 

nan t (1822) dans des te r r ie rs r e s semblan t aux te r 

r iers d u b la i reau , longs de t ren te à quaran te pas ; 

i l s s o n t à l a h a u t e u r d u n iveau de l ' eau, et ont p lu

sieurs ouver tures du côté de la t e r r e . Près de ces 

te r r ie rs , les castors é tab l i ssen t leurs h u t t e s . Celles-

ci on t de 2 m è t r e s et d e m i à 3 mè t r e s , elles son t 

const ru i tes en fortes b r a n c h e s , q u e les castors 

coupent aux arbres voisins, et dont ils enlèvent 

l ' écorce , qu ' i ls m a n g e n t . E n a u t o m n e , ils les r e 

couvrent de vase et de t e r r e qu' i ls dé t achen t de 

la rive, et qu ' i l s t r anspor t en t en t re leurs pat tes 

de devant et l eu r poi t r ine : ces hu t t e s ressem

blent à u n four ; les castors ne les h a b i t e n t pas , 

ils s'y réfugient lo r sque les grandes eaux les 

chassent de leurs te r r ie rs . P e n d a n t l 'é té , la co lo

nie se composa i t de qu inze à vingt sujets : on 

r e m a r q u a qu ' i ls const ruisa ient des d igues . A. cet te 

époque , la Nuthe était si basse que l 'on voyait, 

par tout sur la rive, les ouver tures des te r r ie rs , à 

plusieurs cen t imè t res au-dessus du niveau de 

l 'eau. Les castors avaient profité d 'un pet i t b a r 

rage qui se t rouvai t au mi l ieu de la r iv iè re ; de 

chaque côté, ils avaient je té dans l 'eau de fortes 

b r anches , avaient comblé les intervalles avec de 

la vase et des ro seaux ; en sorte q u e le niveau de 

l'eau se t rouvai t de 30 cent, plus hau t en a m o n t de 

cette d igue qu 'en aval. La d igue céda p lus ieurs 

fois, mais la nu i t suivante elle étai t r épa rée . Quand 
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les grandes eaux de l 'Elbe r emonta i en t dans la 

Nu the , que les demeures des castors é ta ient s u b 

m e r g é e s , on pouvai t voir ces an imaux d u r a n t le 

j o u r . Ils se tena ien t sur leurs bu t t e s ou sur les 

saules envi ronnants . » 

A ce réci t vér id ique , on p e u t encore ajouter 

ceux de Sarrazin , qu i passa p lus de vingt ans au 

Canada ; de I l ea rne , qui res ta t ro is ans dans la 

baie d 'Hudson ; de K a r t w r i g h t , qui fit un séjour de 

douze ans au Lab rado r ; d 'Audubon , qu i r appor t e 

ce que lui ont dit les t r appeu r s , et enfin celles du 

pr ince de W i e d . D'après ces natural is tes , les cas

tors se choisissent u n cours d 'eau don t les rives 

l eu r fournissent d e l à n o u r r i t u r e et des ma té r i aux 

p r o p r e s à élever l eu r s hu t t e s . U s c o m m e n c e n t p a r 

cons t ru i re un ba r r age , qu i ma in t i en t le niveau 

de l 'eau à la h a u t e u r du sol de leurs h u t t e s ; ce 

ba r rage est épais de 3 à 4 mèt res à la base, de 

60 cent , à sa par t ie supé r i eu re . Ils l 'é tablissent 

avec des p ièces de bois de la grosseur de la cuisse 

ou du b ras , de 1 mèt re et demi à 2 mèt res de long ; 

ils les fichent dans le sol pa r u n e de leurs ex t ré 

mités , l 'une con t re l ' au t r e ; p lacent dans leurs in

tervalles des b ranches plus pet i tes , plus flexibles, 

et rempl i ssen t les vides avec de la vase. Ils t ravai l 

lent à cette d igue j u s q u ' à ce que l 'eau ait a t te in t 

le p lancher de leurs hu t t e s . E n amont , la d igue 

est i nc l i née ; en aval, elle est ver t icale . Elle est 

assez solide p o u r q u ' u n h o m m e puisse s'y aven

tu r e r . Dès q u ' u n t rou s'y m o n t r e , les castors le 

b o u c h e n t avec de la vase. Leurs d e m e u r e s s 'ou

vrent à 1™,20 au moins au-dessous d e la surface 

de l ' eau , de telle façon q u e jamais elles ne soient 

fermées par les glaces. Quand l ' eau n 'a q u ' u n 

faible cou ran t , la digue est p resque droi te ; quand 

le cou ran t est fort , elle est r e c o u r b é e , offrant sa 

convexité au cours de l ' eau. 

C'est en a m o n t de la d igue, le plus souvent sur 

le côté sud des î les, ou au mil ieu m ê m e de la r i 

v iè re , que les castors bâ t i ssent leurs h u t t e s . Us 

c reusen t un couloi r ob l ique qui pa r t de la r i v e , 

au h a u t de laquel le ils const ruisent u n mont icu le 

en forme de four, à parois t rès-épaisses , de l m , 3 0 

à 2™,30 de h a u t , de 3 à 4 mètres de d i a m è t r e . 

Les paro is en sont formées de morceaux de bois 

dépoui l lés de leur écorce , r éun i s par du sable et 

de la vase. Cette d e m e u r e renferme u n e c h a m b r e 

voûtée, don t le p lancher est couver t de débr is 

de bois . P rès de l 'ouver ture est un c o m p a r t i m e n t 

destiné à recevoir des provis ions. On y t rouve 

souvent plusieurs char re tées d é r a c i n e s de n é n u 

p h a r . 

Les castors t ravai l lent con t inue l l emen t à 

leurs d e m e u r e s , à amasser des provisions j u s 

qu ' à ce que la glace les en empoche . L'eau 

monte- t -e l le et pénè t r e - t - e l l e dans l 'intérieur 

des hab i ta t ions , ils pe r cen t la voûte et prennent 

la fuite par cet te voie. Souvent , un castor reste 

t ro i s , qua t r e ans dans la m ô m e d e m e u r e ; mais, 

souvent aussi , il se cons t ru i t u n e nouvelle ha

b i ta t ion , ou r e s t a u r e u n e anc i enne h u t t e ; il ar

rive encore qu ' i l élève u n e nouvelle demeure à 

côté de l ' anc ienne , et qu ' i l les fait commun ique r 

en t r e elles. Les na tura l i s tes des deux derniers 

siècles p ré tenda ien t avoir observé que le castor 

se sert de sa queue c o m m e d 'une truel le ; Kart

w r i g h t , q u ' o n peu t r e g a r d e r c o m m e l'observa

t eu r le plus fidèle e t le p lus consciencieux, n'est 

pas de cet avis, e t croit q u e les castors lissent les 

paro is de leurs d e m e u r e s avec leurs pat tes . 

Ce ne sont que les castors réun is en sociétés 

qui bât issent des d igues et des h u t t e s ; ceux qui 

vivent solitaires habi ten t des te r r ie rs , comme la 

lou t re . On peu t d i re , ma lg ré cela, que ce sont 

des an imaux sociables, et, que lque grossières que 

soient leurs cons t ruc t ions , on n ' e n a pas moins 

à admi r e r l 'art avec lequel ils les élèvent . 

C'est avec les dents que le castor récolte ses 

ma té r i aux : que lques coups donnés dans le 

m ô m e sens lui suffisent p o u r couper les petites 

b ranches ; q u a n t aux g rands t roncs , il les abat 

o rd ina i r emen t en les r o n g e a n t tou t autour et 

plus p rofondément d u côté d e l 'eau. Les grands 

a rb res ne sont pas plus épargnés que les petits, 

et il en renverse quelquefois dont le t ronc a plus 

de 30 cent , de d i a m è t r e . Le pr ince Max. de 

"Wied dit avoir vu des peupl ie r s de 50 cent, de 

d i amè t re rongés par les cas tors ; les t roncs étaient 

épa r s , couchés les uns sur les au t res . 

k II n 'es t pas r a r e , di t Crespón, q u ' u n e paire 

de castors , dans u n e seule nui t , renverse une c in

quan ta ine dé j eunes saules de la grosseur du bras 

ou de la j a m b e . Lorsqu' i ls en on t j o n c h é le sol, ils 

choisissent les morceaux qu i sont le plus de leur 

goût . Un j o u r du mois de ma i 1843, sur la rive 

gauche du Rhône , m o n frère et moi , nous nous 

a m u s â m e s à compter les a rbres v ic t imes de leurs 

ravages , et nous pûmes nous convaincre q u e , dans 

deux saussaies voisines, il y avait de onze à douze 

cen ts j eu n es saules coupés par les castors . Ces 

a n i m a u x rongen t l ' a rbre à envi ron 1 m è t r e de 

h a u t e u r , selon leur ta i l le ; ils se posent sur leur 

t r a in de der r iè re , et, sans c h a n g e r de p lace , tail

lent l 'arbre en sifflet, et le renversen t toujours du 

côté qu i leur est opposé, en le poussant avec un 

de leurs pieds de devant qu ' i ls t i e n n e n t appuyé 

au-dessus de l 'endroi t qu'i ls on t e n t a m é . Dès la 

p r e m i è r e au ro re , ils ont soin de cha r r i e r avec 
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leur gueule u n cer ta in n o m b r e de b r a n c h e s dans 
leur te r r ie r , p o u r les ronger t ou t à l eur aise, à 
l'abri de tou t danger , p e n d a n t le j o u r . » 

TJietrich de la Winkel l a eu la b o n n e for tune 
d'assister à u n e peti te scène de famille , de p o u 
voir observer près de Dessau u n e femelle de cas
tor accompagnée de ses pe t i t s . « Au c répuscu le , 
dit-il, la famille se m o n t r a à la surface de l 'eau 
et nagea vers la r ive. La femelle se r i squa la p re 
mière à gagner t e r r e , et après s 'être assurée que 
tout était t ranqui l le , en t ra dans la saussaie . Les 
trois peti ts , qui avaient la taille d 'un chat à d e m i 
adulte, la su iv i ren t . On en tend i t b ien tô t le b ru i t 
qu'ils faisaient en rongean t , et au bou t de que l 
ques minu tes , un a rb re t o m b a . T o u t e la famille 
aussitôt se mi t à coupe r les b r a n c h e s et à. en 
manger l ' écorce . P e u de t emps après , la femelle 
apparu t , t r a î n a n t dans sa gueu le une b r a n c h e de 
saule, que les pet i ts l ' a idèrent à t r anspor t e r j u s 
qu 'au bord de l 'eau. Après un ins tant de repos , 

c h a c u n repr i t la b r a n c h e , et tous ensemble p a r 
c o u r u r e n t à la nage le m ê m e c h e m i n q u e celui 
par l eque l ils é ta ien t v e n u s . » Meyer inck dit de 
son côté q u e p lus ieurs castors se r éun i s sen t p o u r 
p rendre u n e b r a n c h e d ' a rb r e en t r e les dents et 
la t ra îner à l 'eau, ma i s il ajoute qu ' i ls la c o u p e n t 
aupa ravan t en m o r c e a u x de 1 m è t r e à l m , 3 0 . 

Les castors préfèrent les saules , les peupl ie rs , 
les aunes , les frênes, les bouleaux , p o u r s'en nour -
r i r e t p o u r cons t ru i r e leurs d e m e u r e s . R a r e m e n t , 
ils s'en p r e n n e n t aux chênes e t aux o r m e s , don t 
le bois est p lus du r . 

C o m m e la p lupa r t des rongeu r s , les castors 
ont des hab i tudes plutôt n o c t u r n e s q u e d iu rnes . 
Ce n ' es t q u e dans les endroi t s r e t i r é s , où 
l ' h o m m e n 'arr ive que t r è s - r a r e m e n t , qu ' i ls se 
ha sa rden t à sort ir pendan t le j o u r . « P e u après 
le c o u c h e r du soleil, di t Meyer inck, ils abandon
nen t leurs d e m e u r e s , font e n t e n d r e des siffle
m e n t s , et se précipi tent à. l 'eau avec b ru i t . Us 
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nagen t que lque t emps au tour de leur h u t t e , des

cendan t le cou ran t , le r e m o n t a n t , selon qu ' i l s se 

sentent plus ou moins en sûreté ; ils m o n t r e n t soit 

leur m u s e a u , soit toute la tê te et le dos. Lorsque 

t o u t est t r anqui l l e , ils gagnent la rive, s 'é lo ignent 

j u s q u ' à c inquan te pas de la r ivière , et plus e n 

core , p o u r couper les a rbres don t ils on t beso in . 

« E n nagean t , ils vont j u squ ' à u n demi-mi l le de 

leurs hu t t e s , mais ils y r ev iennen t toujours la 

m ê m e nu i t . L 'hiver , c 'est éga lement la nu i t 

qu ' i ls a b a n d o n n e n t l eur g î t e ; parfois ils le qui t

t en t p o u r hu i t ou qu inze j o u r s . Duran t ce t te sai 

son , ils m a n g e n t l ' é c o r c e d e s b ranches de saules 

q u ' e n a u t o m n e ils on t t r anspor tées d a n s leurs 

t e r r i e r s , et avec lesquel les ils ont b o u c h é toutes 

les issues du côté d e l à t e r r e . » 

Ils rongen t la glace, c o m m e le dit le p r ince de 

W i e d ; et là où l 'eau gèle j u s q u ' a u f o n d , ils se 

c reusen t sous la glace des condui ts dans la vase . 

Le castor n 'es t pas aussi lourd , aussi ma la 

droi t qu ' i l le para î t . Dans l 'eau, ses m o u v e m e n t s 

sont vifs, rapides , assurés . II nage avec ses p a t 

tes de de r r i è re , et sa queue fonct ionne c o m m e 

gouverna i l ; les pat tes de devant lui servent rare

m e n t de r a m e s , il les é tend d 'ord ina i re sous 

son m e n t o n . A t e r r e , le castor t ro t te assez m a l a 

d ro i t emen t ; sa m a r c h e e t tous ses m o u v e m e n t s 

r appe l l en t ceux du hams te r . Pour explorer les 

envi rons , il se dresse sur ses j a m b e s de der r iè re ; 

pour m a n g e r , il s 'assied su r son a r r i è r e - t r a i n , 

p r e n d les b ranches en t re ses pat tes de devant , 

les t ou rne et les r e t o u r n e en en rongean t l ' c -

corce . Il meu t ses m â c h o i r e s plus r a p i d e m e n t 

q u e ne le font l ' écureui l et le h a m s t e r . C'est or

d ina i r emen t près de l 'eau profonde qu'i l se p lace 

p o u r p rendre ses repas , en ayant soin de t o u r n e r 

la face du côté du fleuve, p o u r pouvoir s'y réfu

gier p r o m p t e m e n t , en cas de dange r . Il ne m a n g e 

jamais l 'écorce des arbres e t des buissons qu i 

sont encore debout , c o m m e le font les au t res 

r o n g e u r s ; son p r emie r soin est d ' aba t t re les 

b r anches avant d 'en ronger les par t ies qui e n t r e n t 

dans son a l imenta t ion , et il en coupe o rd ina i re 

m e n t p lus qu ' i l n 'en a besoin pour satisfaire sa 

faim et pour cons t ru i re sa d e m e u r e . 

En l iber té , les castors se m o n t r e n t t r è s -p ru 

den ts , t rès-craint ifs . Au moindre dange r , ils dis

para issent dans l 'eau. Lorsqu ' i l s sont r éun i s en 

c o l o n i e , ils p lacent p e n d a n t la nui t des sent i 

nelles q u i s ignalent un péril par u n e sor te de 

c l aquemen t t o u t par t icul ier . 

Le castor a tous les sens t rès -développés , n o 

t a m m e n t la v u e , l 'ouïe et l 'odorat . Il s 'aper

çoit généra lement à t emps du danger , et sait y 

échappe r , g râce à son habi le té extraordinaire à 

la nage . Il n 'a pas à c ra ind re beaucoup d'autres 

a n i m a u x ; les g rands carnass iers m ê m e s ont bien 

de la difficulté à l ' a t t r ape r ; ses dents lui sont des 

a rmes te r r ib les , avec lesquelles il peu t tenir tête 

à la p lupar t des aut res mammi fè r e s . Tous les ob

servateurs s ' accordent à dire q u e , d 'un coup de 

den ts , le castor peu t co u p e r la pa t t e d 'un chien 

ou d 'un cha t . Il n 'a donc pas d ' ennemis parmi 

les a n i m a u x , la l ou t r e exceptée . Ce carnassier 

nage et p longe m i e u x encore que le cas tor ; il 

peu t l ' a t t e indre dans ses d e m e u r e s aquat iques , 

profiter d ' u n m o m e n t favorable p o u r le saisir et 

l ' égorger , et il est t r è s -p robab le q u e sa vora

c i té , son ins t inct de m e u r t r e le po r t en t souvent 

à l ' a t t aquer . 

L ' époque des a m o u r s varie selon les contrées 

q u e l ' espèce h a b i t e . Cer ta ins au t eu r s disent que 

l ' a ccoup lemen t a l ieu au c o m m e n c e m e n t de 

l 'h iver, d ' au t res en février ou en m a r s . C'est à ce 

m o m e n t su r tou t q u e le c a s to r éum, don t l 'odeur 

condui t les sexes l ' un vers l ' au t re , est abondam

m e n t séc ré t é . Un chasseu r r acon ta à Audubon 

que lo r squ 'un castor a vidé ses glandes anales 

dans u n e n d r o i t , u n second castor , guidé par l'o

deu r , a r r i ve , r ecouvre la ma t i è re odoran te de 

t e r r e , vide ses g landes à son tou r , et ainsi de 

su i te de p lus ieurs au t re s ; aussi t rouve- t -on 

souvent de pet i ts mon t i cu l e s qui exha len t une 

forte odeur de ca s to r éum. Cette subs tance ayant 

la propr ié té d 'a t t i rer les cas tors , on en endu i t les 

t r appes . 

Deux ou q u a t r e mois après l ' a ccoup lemen t (la 

du rée de la gestat ion n'est pas encore bien déter 

minée) , la femelle m e t bas de deux à qua t r e petits 

aveugles, les allaite p e n d a n t u n mois et les soi

gne avec t endresse . Le mâ le , qu i res te fidèle à sa 

femelle, qu i t t e la c h a m b r e où elle a mis b a s , et 

va hab i te r u n s imple couloir . Au b o u t de qua t re 

semaines , la m è r e appor t e à ses pet i ts de jeunes 

pousses d ' a rb res , et au b o u t de six semaines , 

elle sort avec eux . 

A deux a n s , les pet i ts sont Capables de se repro

du i re ; à t rois ans , ils sont c o m p l è t e m e n t adul tes . 

Ils gardent géné ra l emen t la d e m e u r e de leurs 

pa ren t s , et ceux-ci s'en cons t ru i sen t u n e nouvelle. 

C h a s s e . — Aucun au t re an imal ne rappor te 

plus aux chasseu rs que le castor , aussi est- i l par

tout poursu iv i avec a r d e u r . En A m é r i q u e , on le 

tue , on le p rend avec des t r appes ou dans des 

t rous faits dans la glace. Le t i re r est u n moyen 

incertain : s'il est dans l 'eau ou si, en é tan t éloi

gné , on ne le tue pas sur le c o u p , il est à peu 

près p e r d u . Les t rappes amorcée s avec des b r a n -
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ches fraîches, sont u n moyen p lus sûr. E n h i 

ver, on fait des t rous dans la glace et on tue les 

castors quand ils s'y m o n t r e n t p o u r r e s p i r e r ; ou 

bien, on casse la glace de la rivière qu ' i ls hab i 

tent, près de leurs d e m e u r e s , on y place u n filet 

grand et solide, on renverse les hu t t e s et on chasse 

les animaux effrayés dans le filet. Les t r a p p e u r s 

intelligents laissent toujours que lques castors ; 

mais sur les l imites des ter r i to i res de chasse , 

chacun prend au tan t de castors qu'il le peu t . Ces 

chasses amènen t en t re les différentes bandes de 

chasseurs de grandes con t e s t a t i ons , qui se t e r 

minent souvent pa r des combats sang lan t s et 

meurtr iers . La chasse du castor a d 'a i l leurs ses 

dangers ; l 'animal se défend v igoureusement , et 

fait parfois à ses ennemis de profondes blessures. 

C a p t i v i t é . — Le castor s 'apprivoise parfaite

ment lorsqu' i l est pr is dans le j eune âge . Les au

teurs qui ont écr i t su r l 'Amér ique , pa r l en t de 

castors que les Indiens élèvent c o m m e an imaux 

domestiques, a J e ne vis dans les vil lages, dit La 

Hontan, rien de plus s u r p r e n a n t que des castors 

aussi apprivoisés que des chiens , nage r dans les 

ruisseaux, cour i r dans la c a m p a g n e . Us ne vont 

souvent pas à l 'eau de tou t e u n e année , sans 

être pour cela ce q u e l 'on n o m m e des castors de 

terriers, qui ne s ' approchen t j amais des cours 

d'eau que pour y boi re , et q u i , au dire des I n 

diens, ont été chassés pa r les au t res castors à 

cause de leur paresse . » Hearne a eu des castors 

captifs pendant l ong temps , ils ar r iva ient quand 

il les appelait , le suivaient c o m m e des ch iens , et 

aimaient à ê t re caressés . Ces castors paraissent 

bien se t rouver dans la société des femmes et 

des enfants des Peaux-Rouges . Ils se m o n t r e n t 

inquiets lorsqu 'on les laisse seuls que lque 

t emps ; ils sont joyeux, au con t r a i r e , q u a n d leur 

maître rev ien t , ils g r i m p e n t sur lui , se cou 

chent sur le d o s , se dressent , font en u n mot 

comme les ch iens , qu i t émo ignen t à leur ma î t r e 

le plaisir qu'i ls ont de le revoir après u n e longue 

absence. Dans les c h a m b r e s , ils sont t r ès -propres ; 

ils vont toujours à l 'eau ou sur la glace pour se vi

der. Ils se nour r i ssen t des m ê m e s a l iments q u e 

leurs ma î t r e s ; ils a i m e n t b e a u c o u p les pudd ings 

au riz et aux raisins secs ; m a n g e n t des poissons 

et de la viande, quo ique cet te n o u r r i t u r e n e leur 

soit pas na ture l le . On nour r i t de m ê m e , dans le 

nord de l 'Europe et de l 'Amér ique , les chevaux 

et les bœufs avec des tê tes de poissons et d ' au 

tres mets analogues . Klein avait un castor appr i 

voisé, qui le suivait p a r t o u t c o m m e un ch ien , et 

le chercha i t lorsqu ' i l é ta i t absent . Buffon en r e 

çut un du Canada Jet le garda long temps . Au 

c o m m e n c e m e n t , il le t ena i t m ô m e éloigné de 

l 'eau. Ce castor ne s ' a t tacha à pe r sonne , mais il 

était t rès-doux et se laissait p r end re et t r anspor 

te r . A tahle, il poussai t u n pet i t cri plaintif, agi

tait sa pat te pour d e m a n d e r q u e l q u e chose à 

m a n g e r , empor t a i t sa n o u r r i t u r e et al lai t la 

dévorer dans u n endroi t caché . Le pr ince Max. 

de W i e d t rouva u n castor captif à F o r t - U m o n ; 

il avait la taille d 'un porc de deux ans , étai t 

bien long de l m , 2 0 , et étai t aveugle . Il se p r o m e 

nai t dans tou te la maison, se mon t r a i t confiant 

vis-à-vis des personnes- qu ' i l connaissai t , mais 

che rcha i t à m o r d r e tous les é t r a n g e r s . 

A c c l i m a t a t i o n . — E n diverses locali tés, on a 

cherché à e m p ê c h e r la des t ruct ion de ces an i 

m a u x et à les acc l imater dans des cours d ' eau 

ou des é tangs . Une colonie de castors se t rouve 

encore ma in tenan t à R o t h e n h o f sur la Moldau, en 

B o h ê m e , d a n s les propr ié tés d u p r ince S c h w a r -

zenberg ; d ' au t res colonies exis tent dans les c h â 

teaux de Hal lb runn , dans le pays de Sa lzbourg , 

et de S c h œ n a u , en Au t r i che . A N y m p h e n b u r g , 

en Bavière, on a des castors depuis de longues 

années . Lenz en vit là p lus ieurs en 1837. Ils h a b i 

ta ient un pet i t é t ang , en touré de m u r s , ils y 

avaient cons t ru i t leurs hu t t e s à sec, L ' un d ' eux 

vivait en captivité depuis t rente- t ro is ans , u n 

au t r e depuis t r e n t e - c i n q ans , et le gard ien 

assura au natura l i s te q u ' u n t ro i s i ème avait été 

conservé pendan t c inquan te ans . « Ces cas tors , 

dit Lenz , avaient une c h a r m a n t e habi ta t ion , 

composée de longes copeaux de bois de s a u l e , 

qu' i ls avaient coupés avec leurs den ts , c o m m e 

avec un cou teau . Us préfèrent les saules , don t 

ils mangen t les feuilles et l 'écorce, à tou tes 

les autres espèces d 'a rbres ; ils se nour r i s sen t 

aussi volontiers de noise t tes , de pa in , de fruits. 

Une femelle eu t c inq por tées , q u a t r e d e deux 

e t u n e d ' u n seul pet i t . » M a l h e u r e u s e m e n t ces 

colonies sont en déclin, et il est m ê m e diffi

cile ma in t enan t d'avoir de ces an imaux p o u r les 

jardins zoologiques. Dans les endro i t s habi tés il 

e s t a peu près impossible d 'acc l imater le cas tor . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les dégâts que cause 

le castor sont b ien compensés pa r les profits q u e 

l 'on re t i re de l ' an imal . Il faut d 'a i l leurs faire r e 

m a r q u e r qu'i l hab i te des cont rées déser tes , qu ' i l 

ne dét ru i t q u e de j e u n e s plants d 'arbres qui pous

sent t r è s - r ap idemen t . Sa peau , sa chair , son cas-

to r éum payent non-seu lement ses dégâts , mais 

encore toutes les peines et toutes les fatigues oc 

casionnées par sa chasse . 

La four rure du castor , r édu i t e à son duvet , est 

t rès-est imée, et cela depuis les t emps les p lus 
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anc i ens . Avant de l 'employer, on en re t i re tons 
les poils soyeux, dont on lai t des c h a p e a u x en feu-
Ire ; ou bien que l 'on file, que l'on tisse p o u r en 
faire des gants , des rubans , des étoffes. Une peau 
fourni t j u squ ' à 750 g r a m m e s de ces poils , qui 
on t u n e valeur d 'environ 67 francs. U n e peau 
.brute vaut de 30 à 75 francs. Mais la consomma
tion en est cons idérab lement d i m i n u é e , soit 
pa rce qu 'on lui subst i tue p resque en t i è r emen t les 
poils de lièvre ou de lapin, soit pa rce q u e la fa
br icat ion des chapeaux de soie a r emp lacé en 
g r a n d e par t ie celle des chapeaux feut rés . 

La chair du castor passe pour être excel lente , 
lo rsque l 'animal s'est nou r r i de n é n u p h a r s ; celle 
d e l à queue su r tou t est r egardée c o m m e u n mets 
t rès-dél ica t , et on payai t autrefois u n e q u e u e 
jusqu 'à 12 francs. L'Église assimilai t j ad i s la 
cha i r du castor à celle des poissons, et en au 
tor isai t l 'usage p e n d a n t le c a r ême et en t e m p s 
de j e û n e . 

Très-usi té autrefois c o m m e an t i spasmodique , 
le c a s to r éum est loin d 'avoir au jou rd ' hu i u n 
pare i l emploi . 

. C'est n é a n m o i n s une substance de grande va
leur , malgré les falsifications qu ' on lui fait subir . 
Il y a qua ran te a n s , on payait 2 francs les 15 
g r a m m e s de cet te subs tance , au jourd 'hu i on les 
paye 20 francs et au delà. 

n II reste encore un objet de c o m m e r c e assez 
impor tan t , dit Guibourt (1). On en dis t ingue 
deux espèces pr inc ipa les , celui d ' A m é r i q u e et 
celui de Russie . Ce dern ier est le seul qu i soit 
employé en F r a n c e et en Angle te r re . 

« Le cas to réum d 'Amér ique est onc tueux et 
p resque fluide dans l 'animal vivant , mais le 
c o m m e r c e n o u s le p résen te desséché dans ses 
deux poches , encore unies ensemble , à la man iè re 
d ' u n e b e s a c e , et plus ou moins r idées et apla
t ies . Il a encore u n e odeur t rès- for te e t m ê m e 
fé t ide ; u n e couleur b r u n e no i râ t r e à l ' extér ieur ; 
b r u n e , fauve ou j aunâ t r e à l ' in tér ieur ; u n e cas
sure résineuse en t r emê lée de m e m b r a n e s b lan
châ t res ; une saveur acre et a m è r e . 

Le cas toréum d 'Amér ique varie beaucoup en 
q u a l i t é suivant l 'âge de l ' an imal , l ' abondance et 
l a na ture de sa nour r i t u re , et su r tou t , p robable 
m e n t , suivant l 'époque à laquelle il a été t u é . 

« Nous donnons ici trois figures r emarquab les 
de cas to réum d 'Amér ique . Dans la f igure, 64 les 
deux poches , longues de 8 à 9 cen t imèt res , sont 
accompagnées de l 'apparei l génital ab. La fi
gure 65 présente la r éun ion de qua t re poches 

[I) Guibourt, hist. mit. des drogues simplet, Ce édition. 
Paris, 1869, tome IV. 

don t les deux supér ieures , longues de 13 cent i
mè t re s , sont les poches ord ina i res du castoréum. 
Les deux au t re s p o c h e s , p lus pet i tes et plus 
é t r o i t e s , s emble ra i en t ne pouvoir ê t re que les 
glandes a n a l e s , dest inées à la sécrétion de la 
mat iè re grasse et o n c t u e u s e qui ser t p robable 
m e n t au castor à endu i re sa queue et sa fourrure ; 

I-'ig. Ci. Castoréum Fig. (15. Castoréum 
d'Amérique. d'Amérique. 

et cependan t elles sont conformées c o m m e les 

p remières , et la ma t iè re qu 'el les renferment est 

Fi™. M. Castoréum d'Amérique. 

semblable à celle con tenue dans les grandes 
poches . La figure 66 rep résen te les quatre 
poches d 'un jeune cas tor . L 'appare i l génital v 
était collé con t re l 'une des poches a, qui sont 
épaisses, cha rnues , d 'une couleur b r u n e noirâtre 
à l ' in tér ieur , et rempl ies d 'un suc résineux de 
m ê m e couleur . Ces poches paraissent être les 
vraies poches au r .astéorum non encore déve-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



loppécs. Les deux poches b sont beaucoup plus 

sèches à l ' in tér ieur et d 'un j a u n e r o u g e â t r e . Ce 

sont les poches dites inférieures ou anales. 

« L e cas to réum de Russie ou de Sibérie est 

usité en Pologne et en Gallicie, où il est t rès -

estitné et fort che r . Voici les carac tères que je 

lui ai t rouvés. 

« A u lieu d 'ê t re en poches isolées, a l longées , 

piriformes et r i d é e s , c o m m e le ca s to r éum d u 

Canada, celui de Sibér ie était en poches ple ines , 

arrondies, p lus larges que longues , et c o m m e 

formées de deux poches confondues en u n e 

seule. Un échant i l lon u n i q u e sur les 40 onces 

offrait deux poches ovoïdes aux trois quar t s sépa-

Fig. 67. Castoréum de Sibèria. 

rces (fig- 67), et la forme de quelques au t re s 

indiquait u n e division in té r i eure (fig. 68) ; mais 

Fig. C8. Castoréum de Sibérie. 

la presque totali té offrait u n e fusion complè te de 
deux poches en une seule (fig. 69). 

« Ce cas toréum a u n e odeur d ' e m p y r e u m e a ro 
mat ique , analogue à celle du cui r de Russie, t rès-
forte et susceptible d 'une g rande expans ion . Ce 
n'est que lorsque cette odeur s'est dissipée que 
les doigts qu i l 'ont t o u c h é laissent apercevoir 
l 'odeur propre au cas to réum du Canada . Il a u n e 
consistance solide, p resque sèche et friable ; il 
est j aunâ t re , graveleux sous la dent , d 'une saveur 
peu sensible d ' abord , pu is t r è s -amère et a r o 
matique. 

LiHEUM. 

« M . Pe re i r a (1) a décr i t u n cas to réum (fig. 70) 

dont les poches sont accolées deux à deux , mais 

c o m p l è t e m e n t d is t inctes , c o m m e celles du cas 

t o r é u m d ' A m é r i q u e ; elles ne para issent pas 

a t te indre le vo lume des p lus grandes poches 

d ' A m é r i q u e ; elles sont p lus cour tes et p lus 

Fig. 69. Castoréum de Siberie. 

arrondies , d iversement compr imées par la dessic

ca t ion . 

« La pel l icule extér ieure est sèche , t r anspa ren te 

et d 'un gris b r u n â t r e . On t rouve au-dessous une 

l'ig. 70.Castoréum de Russie. 

m e m b r a n e fibreuse, opaque , b lanche et nacrée, 
dont les plis p é n è t r e n t dans l ' in té r ieur de la 
poche et para issent la diviser en p lus ieurs c h a m 
bres. Pa r la dess icca t ion , ces plis in té r ieurs se 
con t rac ten t et forment des brides, en t re les
quelles la subs tance d u cas to réum se boursoufle 
au d e h o r s et donne à la surface de la poche u n e 
appa rence m a m e l o n n é e . La subs tance m ê m e d u 
cas to réum est d 'une cou leur r o u g e â t r e , d ' une 
appa rence t e rne et g rumeleuse , n'offrant pas la 
cassure résineuse, du bon cas to réum du Canada . 
Elle offre une odeur mix te de ca s to r éum et de 
cuir de Russ ie . » 

De m ê m e que le ca s to réum, les r emèdes que 
l'on t i ra i t des différentes par t ies du castor^ et 

(l) London médical Gazelle, t. XVI!, p. 20G. 
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auxque l s les pré jugés a t t r ibua ien t des ver tus 1 

diverses, sont t o m b é s en d é s u é t u d e . Dans q u e l 

ques endro i t s , cependan t , on se sert encore de 

la graisse e t du sang du castor p o u r comba t t r e 

ce r ta ines affections. Les S ibé r iennes p r é t e n d e n t 

q u e les os de ce t animal guér i s sen t les m a u x 

de pieds ; q u ' u n collier de den ts de castor facilite 

la dent i t ion des enfants , et guér i t les m a u x de 

dents . Mais ce sont là de ces pré jugés , qui n 'exis

t en t p lus que chez les peuples d 'une civilisation 
a r r i é rée . Les Peaux-Rouges de l 'Amér ique du 
Nord , qui , dans leur hau t e es t ime p o u r le castor, 
lui accorden t p re sque au t an t d ' intel l igence qu 'à 
l ' h o m m e et lui d o n n e n t u n e â m e immorte l le , 
son t tout aussi fondés dans leur croyance que les 
femmes de la Sibérie à l 'égard de l'efficacité de 
telle ou telle par t ie d u castor, p o u r prévenir ou 
guér i r telle ou telle malad ie . 

LES DIPODIDÉS — DIPODES. 

Die Springmäuse, The Gerboas. 

C a r a c t è r e s . — La phys ionomie des dipodidés 
nous rappe l le celle des k a n g u r o o s . C o m m e chez 
ces an imaux , nous voyons l ' a r r i é re - t ra in t rès-
développé ; les pa t tes de der r iè re b e a u c o u p plus 
longues que celles de devant , une q u e u e re la t i 
v e m e n t aussi l ongue , g é n é r a l e m e n t ornée , à l'ex
t r é m i t é , d ' u n e touffe de poils disposés sur deux 
l ignes . Mais la tè te des d ipodidés diffère no ta 
b l e m e n t de celle des k a n g u r o o s . El le est grosse 
et por te u n e m o u s t a c h e aussi l o n g u e souvent que 
tou t le corps . Leurs grands yeux sont plus vifs, 
p lus expressifs q u e ceux d ' a u c u n au t re an ima l 
n o c t u r n e . Leurs oreil les sont dro i tes , de moyenne 
l o n g u e u r , et en forme de cui l ler ; leur cou est 
cour t et i m m o b i l e . Leurs pa t tes de devant sont 
pet i tes et po r t en t o r d i n a i r e m e n t c inq d o i g t s ; 
t and i s que celles de der r iè re n ' e n on t q u e trois 
comple t s et g é n é r a l e m e n t un ou deux rud imen-
ta i r e s . L e u r pelage est m o u et épais . 

L e u r s t r u c t u r e in te rne offre aussi p lus ieurs 
par t icu lar i tés cu r i euses . Le c r âne se fait r emar 
q u e r pa r u n e boi te cé rébra le t r è s - l a rge , une 
caisse d u t y m p a n t r è s -g r ande . Les ver tèbres cer
vicales, l 'atlas excepté , sont souvent soudées en 
u n e seule p ièce . La colonne ve r tébra le est formée 
de onze ou douze ver tèbres dorsales , sept ou 
h u i t ver tèbres l omba i r e s , t rois ou qua t r e ver tè
b res sacrées ; le n o m b r e des ve r t èb res caudales 
s'élève j u s q u ' à t r en t e . Le sque le t te nous offre 
encore à cons idérer la s t ruc tu r e du m é t a t a r s e ; les 
os en sont soudés en u n e seule p i èce , t r è s - l ongue , 
p r é s e n t a n t à son ex t rémi té infér ieure des facettes 
p o u r les a r t i cu la t ions des p h a l a n g e s . C'est le 
seul exemple que nous t r ouve rons , chez les 
m a m m i f è r e s , de ce t te disposi t ion qu i est p ropre 
à tous les o iseaux. La dent i t ion n e diffère guère 
de celle des au t res r o n g e u r s : les incisives sont 
lisses ou si l lonnées ; il y a géné ra l emen t t rois 

mola i res , qu i sont quelquefois précédées d 'une 

fausse mola i re r u d i m e n t a i r e . 

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

dés hab i t en t p r i nc ipa l emen t l 'Afr ique et l'Asie ; 

que lques -uns se r e n c o n t r e n t dans le sud-ouest 

de l ' E u r o p e ; deux espèces sont p ropres à l 'Amé

r ique du Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l s habi tent 

les lieux secs et découver ts , les s teppes herbeuses , 
les déser ts s ab lonneux ; ce sont des a n i m a u x du 
désert , c o m m e la couleur de leur robe l ' indique. 
Ils r e c h e r c h e n t les ter ra ins a rg i leux ou sablon
n e u x , les bas-fonds, r a r e m e n t des lieux élevés ; 
s 'établissent dans les prai r ies couver tes de buis
sons, ou au voisinage des c h a m p s cult ivés. Une 
seule espèce hab i le les m o n t a g n e s . Ils on t pour 
demeures des te r r ie rs à couloirs n o m b r e u x , rami
fiés, toujours t rès -obl iques , muni s d 'ouver tures 
nombreuses , et ils vivent tou jours en grandes 
bandes . Ils res tent au repos , le j o u r , dans leurs 
d e m e u r e s souter ra ines , et n ' en sor ten t qu 'après 
le couche r du soleil. Les d ipodidés se nour r i ssen t 
de rac ines , de bulbes , de grains de tou te espèce, 
de fruits , de feuilles, d ' he rbes . Que lques -uns 
rongen t l 'écorce des buissons ; p lus ieurs m a n 
gent des insectes , de peti ts oiseaux, des cha ro 
gnes m ô m e , et parfois s ' en t re -dévoren t . P o u r 
mange r , ils se dressent à moi t i é , s 'asseyent sur 
leur der r iè re et p r e n n e n t un poin t d 'appui sur la 
q u e u e . Us por ten t leur n o u r r i t u r e à leur bouche 
avec leurs pat tes de devant , 

Leu r s m o u v e m e n t s sont cu r i eux . L e u r marche 
diffère de celle des k a n g u r o o s . Us p lacent rapide
men t une pa t te devant l ' au t re ; mais , pour fuir, 
ils sau ten t , s 'é lancent dans l 'air à l 'aide de leurs 
pat tes de de r r i è r e , l eur q u e u e leur servant de 
gouvernai l et de balancier , et leurs pieds de de
vant é tant r amenés sur leur menton ou sur les 
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L A M É R I Ü N E DU G A N A D A . 

côtés de leur po i t r ine , c o m m e le fait un h o m m e 

qui cour t . Ils font aussi des b o n d s qui o n t j u s q u ' à 

vingt fois la longueur de leur corps ; la g rande 

espèce peut ainsi f ranchir des espaces de plus de 

6 mètres . Les bonds se suivent , e t l 'on ne voit 

qu 'un objet j a u n e qui fend l 'air c o m m e une flè

che, en décr ivant u n e courbe assez basse. Us 

creusent le sol avec u n e ex t r ême rap id i té , que l 

que faibles que para issent leurs pattes de devant . 

Quand ils paissent, ils m a r c h e n t à q u a t r e pa t tes , 

comme les k a n g u r o o s , t r è s - l e n t e m e n t et sans 

trop se déplacer . P o u r se reposer ils s ' appuien t 

toujours sur leurs pat tes de de r r i è re . 

Tous les dipodidés ont les sens dévçloppés , 

surtout l 'ouïe et la vue ; ils é c h a p p e n t donc faci

lement aux dangers qui les m e n a c e n t . Ils sont 

très-craintifs et t rès-méf iants ; les t roub le - t -on , 

ils se réfugient en tou te hâ te dans leur te r r ie r , 

ou p rennent la fuite avec u n e rap id i té incroyable . 

La plus grande espèce se défend, au besoiu, avec 

ses pattes de der r iè re , c o m m e le font les k a n 

guroos; les pet i tes espèces n 'opposen t jamais au

cune résistance q u a n d elles sont p r i ses . 

Leur voix est u n e sorte d e gémissement , 

comme celle des j eunes c h a t s ; que lques -uns 

poussent de sourds g r o g n e m e n t s ; toutefois ils ne 

se font pas souvent e n t e n d r e . Quand la tempéra

ture baisse, ils t o m b e n t dans u n e sorte de s o m 

meil hivernal ; s ' engourd issen t pour que lque 

temps ; mais j ama i s ils n ' a m a s s e n t de provis ions 

pour l 'hiver, c o m m e les au t re s r o n g e u r s . 

C a p t i v i t é . — M a l h e u r e u s e m e n t les dipodidés 

ne suppor tent pas a i sément la captivi té ; ils sont 

très-délicats, et que lques soins qu ' on leur donne 

ils ne ta rden t pas à pér i r . P e n d a n t le p e u de 

temps qu 'on les conserve , ils sont c h a r m a n t s , 

très-agréables, et plaisent pa r l eu r douceu r et 

leur innocence . Ce n 'es t que très-difficilement 

qu'on parvient à les t r anspor te r vivants dans u n e 

patrie qui leur est é t r angè re : ils y m e u r e n t 

bientôt. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Tou te s les espèces de 

dipodidés ne causent à peu près a u c u n dégâ t ; le 

désert tout ent ier l eu r appa r t i en t et elles n ' o n t 

rien à y dé t ru i re : une seu le , q u a n d elle est en 

trop grand n o m b r e près des l ieux cul t ivés, pou r 

rait dévaster les p lan ta t ions . P a r con t re , elles 

sont d 'une cer ta ine uti l i té : leur cha i r est est i 

mée, et dans diverses contrées l eur fourrure est 

recherchée . 

Les différences d 'organisa t ion que présen ten t 

les dipodidés, ont pe rmis d 'é tabl i r p a r m i eux plu

sieurs genres . 

L E S M É R I O N E S — MERION. 

Die Hûpfmàuse. 

C a r a c t è r e s . — P a r l ' ensemble de leurs ca rac

tères, les mér iones sont bien des dipodidés , 

mais elles on t des r appor t s avec les rats pa r la 

forme de leur q u e u e . 

Elles on t le corps a l longé , un p e u plus large 

en a r r i è re qu ' en a v a n t ; le cou épais, assez l o n g ; 

la tête longue et mince ; le m u s e a u de m o y e n n e 

longueur , po in tu ; le nez velu ; la bouche pet i te ; 

les oreilles moyennes , ovales, h a u t e s , m inces , 

a r rond ies ; les yeux assez peti ts ; les mous t aches 

médiocres , ne dépassant pas la tête en l o n g u e u r ; 

les pat tes de devant t r è s -cour tes , minces , pou r 

vues de qua t r e doigts et d 'un pouce r u d i m e n -

tairc ; les pat tes de der r iè re t rois fois p lus longues 

q u e celles de devant , t rès grêles, t e r m i n é e s par 

cinq doigts , don t les deux ex t r êmes plus cour t s 

que les trois d u mil ieu ; sauf le pouce r u d i m e n -

taire des pieds an té r i eu r s , l eque l est recouver t 

d 'un ongle aplat i , tous les au t r e s doigts sont 

mun i s d 'ongles cour t s , r ecourbés , minces et 

c o m p r i m é s / L e u r q u e u e e s t t rès- longue, a r r o n d i e , 

annelôe, écail leuse, r ecouver t e de poils cour ts 

e t va en s 'amincissant de la base à la po in te , 

qui est t rès -grê le . L e u r pelage est lisse, c o u c h é , 

épais , cou r t et grossier. Elles on t qua t r e mola i res 

à la m â c h o i r e supér ieure et qua t re à la mâcho i r e 

infér ieure , fo rmant des replis obl iques . 

Ce genre ne compte qu 'une espèce . 

L A M É R I O N E D U C A N A D A — M E R I O N E S CANADENSIS. 

Die Hûpfmaus. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 71) , que l'on 
connaî t vu lga i r emen t sous le n o m de souris sau
teuse d'Amérique, est la p lus pet i te de tou te la 
famille, car elle a au plus la taille du mulo t . Elle 
a le dos d 'un b r u n r o u g e foncé, mê lé de b r u n 
j a u n e ; les flancs d 'un b r u n j a u n e , fa iblement 
mouche té s de noi r ; le ven t re b l a n c ; les oreilles 
b runes à leur face ex te rne . Parfois le j a u n e b r u n 
des flancs couvre u n aussi g r a n d espace q u e le 
b r u n foncé d u dos. Quand l 'animal a son pelage 
d 'hiver, cet te te in te j a u n e a c o m p l è t e m e n t d is 
p a r u , et le b r u n foncé arrive j u s q u ' a u ven t re . Les 
oreilles sont noires et j aunes , les lèvres b lanches . 
Les pattes de der r iè re sont grises, celles de d e 
vant b lanchâ t res . Le corps est long de 12 cent . ; 
sa h a u t e u r , au garrot , est de 5 cent . , et sa queue 
en mesure 14. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

les plus septentr ionales de l 'Amér ique du Nord 

son t la patr ie de cet te espèce. On la t rouve de 

puis le Labrador , à t ravers t ou t le Canada, 

tous les pays à pelleteries, j u squ ' au grand lac des 

Esclaves, et peu t - ê t r e encore plus au nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle hab i t e 

les prair ies couvertes de buissons et les lisières 
des forê ts ; se t ient tou t le j ou r cachée dans sa re 
t ra i t e et n ' en sort qu 'à la nu i t pour rôder avec 
ses compagnes . Les ter r iers qu 'e l le se creuse on t 
50 cent , et plus de profondeur . A l ' en t rée de 
l 'hiver elle s 'enveloppe d'une, couche de t e r r e , 
s ' enroule sur e l le-même, la queue en tou ran t le 
corps , et s 'engourdi t j u squ ' au p r i n t e m p s . On 
r a c o n t e qu 'un ja rd in ie r , au mois de mai , t rouva 
à un demi -mè t re de profondeur u n e bou le de 
te r re de la grosseur d 'une bal le à j o u e r ; sa fo rme 
régul iè re le frappant , il la divisa en deux d ' u n 
coup de bêche, et il t rouva u n pet i t an ima l e n 
rou lé sur lu i -même, qui y était con tenu c o m m e 
un fourmi dans un œuf. C'était no t r e m é -
r ione , dont il avait mis à découver t la d e m e u r e 
d 'hiver. 

Ce n 'est qu 'en été qu 'e l le est tou t à fait évei l
l é e ; elle saute alors si r a p i d e m e n t , q u e Davis 
ne pu t arriver qu ' au b o u t d ' une h e u r e à a t t r ape r 
un individu qui , sorti d ' une forêt , é ta i t en t r é 
dans u n champ, aux environs de Québec ; e t 
cependan t trois h o m m e s l 'a idaient à lui faire 
la chasse. L 'animal faisait des bonds de 30 cen t , 
de hau t , d 'un m è t r e à un m è t r e et demi de long. 
On ne p u t le prendre que lorsqu'i l eu t c o m p l è t e 
m e n t épuisé ses forces. E n forêt, il doit ê t re à 
peu près impossible d ' a t t raper une m é r i o n e . Elle 

s 'élance par-dessus de peti ts buissons qui arrê
ten t la poursui te de l ' h o m m e , et elle finit tou
jours par t rouver où se m e t l r e en sûre té . Au-
dubon doute q u ' a u c u n mammifè r e soit plus 
agile qu 'e l le . 

Le m ê m e a u t e u r r appor t e que , pendan t tout 
l 'été, il a t rouvé des pet i t s , géné ra lemen t trois , 
dans un nid d 'he rbes t endres , mol l ement r em
bourré de p lumes , de poils et de duvet . 11 con
fírmele d i re des anciens na tura l i s tes : q u e les pe 
tits adhèren t aux m a m e l o n s de leur m è r e , ce qui 
pe rmet à celle-ci de les t r anspor t e r pa r tou t . 

Les pr inc ipaux ennemis de la mér ione du Ca
nada sont les divers carnassiers du Nord, notam
men t les h iboux , qu i peuven t s'en e m p a r e r fa
ci lement . 

C a p t i v i t é . — D'après Audubon , ce gracieux 
animal est facile à élever. « J ' en ai eu une fe
melle , di t - i l , depuis le p r in t emps j u s q u ' à l 'au
t o m n e . Quelques j o u r s après q u e je l 'eus a t t ra
pée , elle mi t bas deux pet i ts , qui v inrent à mer 
veille, et é ta ient à peu près adultes en a u t o m n e . 
J e mis dans leur cage une couche de t e r r e d 'un 
pied d 'épaisseur. Les mér iones s'y c reusèren t un 
terr ier avec deux ouver tu res . D 'ordinai re , elles 
étaient si lencieuses ; enfermait-on avec elles une 
souris, elles cr ia ient c o m m e un petit oiseau qui 
a peur , et se mon t r a i en t t rès-craint ives. T o u t ce 
qu'on met ta i t dans leur cage avait d isparu le 
lendemain m a t i n : elles l 'avaient t r anspor t é 
dans leur d e m e u r e . Elles mangea ien t du b lé , du 
maïs, et s u r t o u t du sa r ra s in . Quand elles en 
avaient rempl i une c h a m b r e , elles en c reusa ien t 
une nouvelle. Elles pé r i r en t par accident . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Indiens ne parais-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C o t l m l , Crélc F i l s , i m p . P a r i s , J . - B . B a i l l i è r e e t F i l s é d i t 

Fig. 72. La Gerboise d'Egypte. 

sent ni mange r la cha i r , ni util iser les four ru res 

de cette espèce . 

L E S G E R B O I S E S — HALTOMYS. 

Die Wùstensprinijmâuse, The Gerboas. 

Les espèces de ce genre , type des d ipod idés ; 

sont les mieux connues de la famille ; leurs ca
ractères sont des plus prononcés , et Hasselquist 
a pu dire , en exagé ran t toutefois , qu'elles « ont 
la tête du lièvre, les mous taches de l ' écureui l , 
le groin du po rc , le corps et les pat tes de de
vant de la souris, les pattes de derr ière d 'un oi
seau et la queue du loir. » 

C a r a c t è r e s . — L a tê te est carac tér i s t ique chez 
les gerboises, et fait i m m é d i a t e m e n t r econna î t r e 
ces an imaux p o u r des habi tants du déser t . Les 
organes des sens y sont trôs-dôveloppés. Les 
oreilles ont u n pavillon la rge , m e m b r a n e u x , à 
peine recouver t de po i l s ; le condui t auditif a u n e 
forme tou te par t icu l iè re , pa r sui te du g rand d é 
veloppement des os mola i res . Les yeux, grands 

et vifs, ont une g rande expression de douceur ; 
les nar ines sont larges , é t e n d u e s ; les j oues por
ten t de longues mous taches , qui doivent servir 
d 'organes de tact . Le cou est t rès-court , t rès -peu 
mobi le . La q u e u e est t r è s - longue ; elle dépasse 
de beaucoup la longueur du corps , et por te à son 
ex t rémi té une touffe de poils ra ides , d 'une cou
leur différente de celle du reste de l 'organe e t 
disposés sur deux rangs , c o m m e les barbes d 'une 
flèche. Les j a m b e s de devant sont t r è s - cou r t e s , 
n 'on t que qua t r e doigts , a rmés d 'ongles assez 
longs, a igus, r ecourbés , p rop res à fouir , et un 
pouce r u d i m e n t a i r e pou rvu ou dépourvu d 'un 
ongle plat . Les m e m b r e s pos té r ieurs sont six fois 
plus longs que ceux de devan t ; leur a l longement 
por te sur tou t sur le tibia e t sur le mé ta t a r se . Ils 
sont t e rminés par t rois doigts a rmés d 'un ongle 
po in tu , placé pe rpend icu la i r emen t à la de rn iè re 
pha lange , de m a n i è r e à ne pas gêner le sau t , et 
sont recouver ts de longues soies. Le m é d i a n est 
plus long que les la té raux . Le pelage est m o u 
et soyeux. 
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La s t ruc tu r e in te rne est en h a r m o n i e avec ces 

par t icular i tés ex té r ieures . Les gerboises r e s sem

b len t aux oiseaux, n o n - s e u l e m e n t pa r la forme 

de leur mé ta t a r se , mais enco re pa r la s t ruc ture 

de tous les os de la par t ie pos t é r i eu re d u corps . 

Ces os sont c reux , du r s e t spongieux, c o m m e 

ceux des oiseaux. Les musc l e s qu i m e t t e n t ces 

m e m b r e s en m o u v e m e n t son t v igoureux et don

nent un grand d é v e l o p p e m e n t à l ' a r r i è re - t ra in . 

Les ver tèbres cervicales, soudées en une ou p l u 

sieurs p ièces , s o n l f o r t e m e n t r ecourbées en avant , 

ce qui d é t e r m i n e la br ièveté d u c o u ; ma i s cet te 

disposi t ion fait que l ' an imal por te sa tê te sans 

fa t igue . 

Chez tous les a n i m a u x qui couren t r a p i d e m e n t , 

et chez les gerboises pa r c o n s é q u e n t , les pieds 

sont aussi peu mobi les q u e possible. Les trois 

doigts des pat tes de d e r r i è r e n ' o n t q u e deux pha

langes t r è s -cour t e s . Elles n e peuvent exécuter 

a u c u n m o u v e m e n t de la téra l i té , et tout au plus 

u n léger m o u v e m e n t de flexion. Lo r sque l 'animal 

cour t , c 'est à peine si le b o u t de la de rn iè re pha

lange , q u e protège en o u t r e u n bour re le t de car

tilage é las t ique , t o u c h e le sol . Les longs poils 

soyeux qui r ecouvren t ces doigts c o n t r i b u e n t 

sans d o u t e aussi à e m p ê c h e r le p ied de glisser. 

Quelques espèces on t e n c o r e aux pieds de de r 

r iè re u n ou deux doigts r u d i m e n t a i r e s , m a i s ils 

ne t ouchen t j a m a i s le sol . 

Les gerboises possèdent o r d i n a i r e m e n t qua t re 

paires de mamel les : deux pa i res t h o r a c i q u e s , u n e 

abdomina le et une i n g u i n a l e . 

Leurs dents sont s i l l onnées . 

Des c inq ou six espèces q u e renfe rme ce gen re , 

nous nous bo rne rons à faire l 'h is toire de la sui

vante. 

LA GERBOISE D'EGYPTE — HJLTOMYS 
JEGYPTIACUS 

Die egyptisehe Springmaus, The Gerboa. 

H i s t o r i q u e . — Les ge rbo i ses , et p r o b a b l e 

ment l 'espèce égyp t ienne , é t a ien t c o n n u e s des 

anc iens . Les a u t e u r s grecs e t romains en font 

men t ion sous le n o m de sowis-bipèdes. P l ine se 

borne à dire qu ' i l y a en Egyp te des souris qu i 

m a r c h e n t sur deux pa t t es . T h é o p h r a s t e e t Élien 

disent que les grandes sour i s -b ipèdes se servent 

de leurs pat tes de devan t c o m m e de m a i n s , 

m a r c h e n t et s au t en t sur celles de der r iè re 

quand on les poursu i t . Les figures q u e l 'on 

t rouve de ces a n i m a u x sur l es médai l les e t les 

décorat ions des temples , q u o i q u e assez peu fi

dèles, valent encore m i e u x q u e ces insuffisantes 

descr ip t ions . 

Les gerboises sont déjà men t ionnées dans la 

Bible, e t Isaïe m e n a c e ceux qu i en m a n g e n t . Les 

Arabes , de nos jou r s , sont p lus raisonnables 

que n e l 'é taient les Hébreux ; ils n e les regar

den t pas seu lemen t c o m m e des an imaux purs , 

mais ils les ont encore décri tes dans leurs ou

vrages , et ont r acon té b ien des faits touchan t 

leurs m œ u r s . 

C a r a c t è r e s . — La gerboise d 'Egypte (fig. 72) 

est u n c h a r m a n t peti t an imal de 18 cen t , de long, 

et don t la q u e u e m e s u r e 22 cent . , ou 26 m ê m e , 

y compr i s les poils. Ses oreil les, qu i ont environ 

le t iers de la l o n g u e u r de la t ê t e , sont couvertes 

en dehor s de peti ts poils fauves, en dedans de 

poils enco re p lus cour t s e t p lus fins. Sa queue 

est n e t t e m e n t p e n n é e . Elle est d ' u n j a u n e fauve 

clair à sa par t ie supér ieure , b l a n c h â t r e à sa par 

tie infér ieure , noi re et b l anche à son extrémité 

t e r m i n a l e . El le a le dos gris c o u l e u r de sable, 

m a r q u é de no i r ; le vent re e t u n e la rge bande 

qui l imite les cuisses en a r r i è r e , b l ancs . 

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

d'Egypte est t r è s - r é p a n d u e . On la trouve dans 

u n e g rande par t ie d u nord-es t d e l 'Afrique, et 

dans les par t i es avois inantes de l 'Asie. Elle se 

rencon t r e , p lus au sud, j u s q u e d a n s la Nubie cen
t r a le , où elle est r emp lacée par u n e au t re espèce. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle habite 

les p la ines sèches, découver tes , les steppes, les 

sables d u dése r t ; elle peup le donc les pays les 

plus a r ides , les p lus désolés, où il semble impos

sible qu 'e l le puisse t rouver de quoi vivre. On 

voit les gerboises souvent en grandes bandes, 

dans ces cont rées désolées, recouver tes d 'une 

he rbe t r a n c h a n t e , le halfa (poa cynosuroides); elle 

vit là avec le ganga et l 'a louet te du désert , qui , 

ma lg ré les graines et les insectes qu ' i ls y t rou

vent , pa ra i ssen t cependan t tou jours affamés. On 

a donc pe ine à s 'expl iquer c o m m e n t peuven t s'y 

n o u r r i r les gerboises . 

Elles se c reusen t dans la t e r r e des couloirs ra

mifiés, p e u profonds , où elles se re t i r en t au 

moind re dange r . Au dire des Arabes , tou te la 

c o m m u n a u t é travail le à ces hab i ta t ions . C'est 
avec les ongles aigus de leurs pa t tes de devant 

qu'elles ouv ren t leurs galeries sou te r ra ines , et se 
servent aussi de leurs dents q u a n d le sol offre t rop 

de rés i s tance . Elles se logent quelquefois dans les 
m u r s d 'argi le des maisons a b a n d o n n é e s . 

Ces a n i m a u x élégants ne sont pas ra res , et c e 

pendan t on n 'en voit pas souvent . Toujours in

quie ts , tou jours craintifs, ils g a g n e n t le fond 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A G E R B O I S E D ' E G Y P T E . l O -

de leur t e r r i e r au m o i n d r e b ru i t . En o u t r e , la 
couleur de leur pelage é t an t celle du sable, ils 
échappent fac i lement à l 'œ i l ; on ne peu t les voir 
que d'assez p r è s , t and i s qu ' i ls on t a p e r ç u de 
loin l ' h o m m e qui s ' approche . 

On p e u t d i re qu ' i l n 'y a g u è r e d 'ê t res plus 
charmants q u e les gerboises. A u t a n t elles parais
sent difformes q u a n d on les voit mor tes ou im
mobiles, au t an t elles sont gracieuses q u a n d elles 
se meuven t . Ce sont b ien alors des enfants du 
désert ; alors aussi elles m o n t r e n t toutes les fa
cultés dont elles sont douées : on croirai t voir 
des oiseaux. L e u r s m o u v e m e n t s se succèden t 
avec une rapidi té incroyable . 

Marchent-e l les t r anqu i l l emen t , elles m e t t e n t 
une pat te devant l 'autre ; se hâ ten t -e l l e s , elles 
font des bonds qui se suivent de si p r è s , q u e l 'on 
dirait u n oiseau qu i vole. Un bond succède à 
l 'autre sans qu 'on puisse r e m a r q u e r le t emps 
d'arrêt . Dans le saut , elles on t le corps u n peu 
penché, les j a m b e s de devan t r app rochées et 
étendues en avant , la q u e u e dir igée en ar r iè re et 
faisant équi l ibre . Vues à que lque d i s tance , on 
dirait u n e flèche qui t raverse l 'air . L ' h o m m e ne 
peut les suivre à la course , e t u n bon t i r e u r a de 
la peine à les ajuster . Dans u n espace m ê m e 
clos, u n chien de chasse ne peu t s'en e m p a r e r 
qu'avec difficulté. Bruce racon te que son lévrier 
mettait u n q u a r t d ' heu re à pouvoir se r e n d r e 
maî t re d 'une gerboise . 

Quandr ien ne t roub le la gerboise , elle se dresse , 
s'assied sur son der r iè re , s 'appuie sur sa q u e u e , 
les pattes de devant é t an t r amenées con t re sapo i -
t r ine , exac tement c o m m e le font les k a n g u r o o s . 
Elle paît c o m m e eux . Sa pr inc ipa le nou r r i t u r e 
consiste en tube rcu le s et en racines qu'el le dé 
terre. Elle mange aussi des feuilles, des fruits, 
des graines , de la c h a r o g n e m ê m e , et se m o n t r e 
très-friande d ' insectes . C'est du moins l 'opinion 
de Heuglin, don t on connaî t b ien l 'excellent es
pri t observateur . 

La gerboise , don t les hab i tudes sont noc
turnes , ne c o m m e n c e ses pérégr ina t ions qu ' au 
coucher du solei l ; parfois, cependan t , on peut 
la voir assise ou j o u a n t hors de son ter r ie r au 
momen t de la plus g rande c h a l e u r du j o u r . Elle 
paraî t ne pas ressent i r les a rdeu r s b rû lan te s du 
soleil d 'Afrique en son mid i , tandis q u ' a u c u n 
au t re an imal ne se m o n t r e dans t o u t le déser t à 
cette h e u r e . Elle est, au con t ra i re , t rès-sens ib le 
au froid et à l ' humid i t é . Quand la t empé ra tu r e 
baisse, elle se renfe rme dans sa d e m e u r e et 
tombe dans un engourd i s semen t ana logue au 
sommeil h ivernal des an imaux du Nord. 

On n e sait r ien de positif su r la reproduct ion 

des gerboises . Les Arabes m ' o n t r acon t é q u ' e l 

les faisaient u n nid dans la par t ie la p lus p r o 

fonde de leur te r r ie r , qu 'e l les le revêta ient , 

c o m m e le font les l a p i n s , avec les poils arra
chés de leur ven t re , et qu 'e l les y me t t a i en t bas 

de deux à qua t re pet i ts . Je ne m e por te pas ga 

ran t de la véraci té de ces r appor t s ; je ferai s e u 

lement r e m a r q u e r que personne n e connaî t 

mieux ces a n i m a u x q u e les Arabes . 

C h a s s e . — Les peuplades du déser t font ac t i 

vement la chasse aux gerboises , d o n t ils es t iment 

b e a u c o u p la cha i r ; ils p r e n n e n t ces a n i m a u x vi 

vants ou les t u e n t lorsqu ' i ls sor ten t de leurs te r 

r i e r s . L e u r procédé est t rès-s imple. A r m é s d 'un 

grand e f for t bâ ton , ils se r enden t dans l ' endro i t 

où se t rouven t des gerboises ; b o u c h e n t les ou 

ver tures , à l 'except ion de quelques-unes a u - d e 

vant desquel les ils p lacent u n filet ; in t rodu i sen t 

l eur bâton dans les couloirs et les effondrent. 

Les gerboises qui se sont réfugiées dans la par t ie 

la p lus profonde du te r r i e r , se voyant menacées , 

essayent de s'enfuir pa r u n des couloirs restés 

l ibres, et s ' empê t r en t dans les filets ou simple

m e n t dans les b u r n o u s q u e les Arahes ont é tendus 

à l ' ent rée de ces couloirs . On en p r e n d ainsi de 

dix à vingt en u n e fois, que l 'on peu t conserver 

vivantes. 

A par t l ' h o m m e , les gerboises on t peu d 'enne

mis n a t u r e l s ; il n 'y a guè re q u e le fenek et le 

caracal qui leur fassent la chasse , et su r tou t le 

se rpen t à lunet tes d'Egypte ( U r œ u s , Haye). Ce 

rept i le que l 'on voit dans tous les t e m p l e s , don t 

Moïse se servit , et que tous les j ong leu r s d ' E 

gypte c h a r m e n t encore au jou rd 'hu i , est l ' un des 

serpents ven imeux les plus te r r ib les de l 'Afrique 

et le plus r edou tab le pour les gerboises. Il hab i t e 

en n o m b r e quelquefois assez grand les m ô m e s 

localités qu 'el les , pénè t r e dans leurs d e m e u r e s et 

les a t te in t pa r tou t . Une seule de ses m o r s u r e s 

leur est mor te l l e . Ce serpen t dé t ru i t p robab le 

men t des colonies de gerboises , c o m m e nous 

avons vu le serpent à lunet tes dépeuple r , en Amé

r i q u e , des villages entiers de chiens des p ra i 

r ies. 

C a p t i r i t é . — Les na tura l i s tes eu ropéens qui 

habi ten t 'l'Egypte et l 'Algérie on t souvent eu des 

gerboises en captivi té . J e puis d i r e , pa r m a p r o 

pre expér ience , que cet an imal est t rôs-agréablc 

à avoir en cage ou dans u n e c h a m b r e . Pen

dant m o n séjour en Af r ique , je reçus f r équem

m e n t dix à douze gerboises à la fois. J e les logeai 

dans une grande pièce, afin de pouvoir les obser

ver à loisir. Elles se m o n t r è r e n t t rès inoffensives 
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et très-confiantes dès le p remie r jour . On pouvai t 
les toucher , les caresser , sans qu 'el les c h e r c h a s 
sent à s'enfuir. 11 fallait mCme p r e n d r e garde de 
n e pas m a r c h e r sur elles, t a n t elles res ta ient pa i 
sibles quand on les approchai t . 

Que lque soit leur n o m b r e , la b o n n e h a r m o n i e 
r è g n e entre elles. Elles se r amassen t l 'une près 
de l 'autre, et s 'entrelacent , su r tou t par les froides 
mat inées . Le m o i n d r e aba i ssement de la t e m p é 
r a t u r e leur est désagréable . 

Les graines sèches para issent leur conveni r ; 
elles mangen t aussi avec plaisir les c a r o t t e s , les 
raves, les rac ines , diverses espèces de fruits , des 
c h o u x , des h e r b e s , des f l eu r s , n o t a m m e n t les 
feuilles de rose . On ne peu t cependan t pas les 
n o u r r i r exclus ivement de plantes savoureuses . 
Habi tuées qu'el les sont à un r ég ime sec, si on ne 
leur donne que des subs tances h u m i d e s , elles de
viennent de plus en plus t r is tes , et finissent par 
mour i r . El 'es se t rouvent b ien quand on leur 
fournit du blé , du riz, u n peu de lait , et de t emps 
à au t re un raisin, une p o m m e , u n e ca ro t t e . 

Il est t rès-rare de voir ces a n i m a u x en E u r o p e . 
Aussi dois-je considérer c o m m e une bonne for
t u n e , d'avoir sous l 'œil, au m o m e n t où j ' é c r i s ces 
l ignes, une gerboise assise ou p lu tô t e n d o r m i e 
dans sa cage , car il est bon m a t i n , et elle vient 
de se coucher . J e veux essayer, d 'après mes 
p ropres observat ions , de faire l 'h is toire des 
m œ u r s de cet an imal en capt iv i té , ce qu i en a été 
di t jusqu ' ic i laissant beaucoup à désirer sous 
le rappor t de l ' exact i tude . 

Les gerboises, que Sonnin i avait en Egypte, se 
plaisaient beaucoup au sj lei l : aussi tôt qu 'on les 
me t t a i t à l ' ombre , elles se serra ient les unes con
t r e les au t res et paraissaient souffrir de la p r i 
vat ion de la c h a l e u r ; pa r cont ra i re , elles n ' é 
t a ien t j amais plus vives ni plus éveillées que 
q u a n d elles é ta ient au grand soleil . Quoique 
celles que j ' a i eues m o i - m ê m e en Egypte s 'agi
tassent aussi p e n d a n t le jour , elles n ' é t a i en t réel
l ement actives que pendan t la nu i t , c o m m e tous 
les an imaux noc tu rnes . Il en est de m ê m e de 
celle que j ' a i ac tue l lement dans m a c h a m b r e . 
Elle dort tout le j ou r , depuis le mat in j u s q u ' a u 
soir, et si on n e la dérange pas, elle ne sort ja
mais de son n id . Maintenant (en novembre) , elle 
s 'endort à six h e u r e s un qua r t , et son sommei l 
dure douze h e u r e s . P e n d a n t la nu i t , elle se r e 
pose plusieurs fois d u r a n t une demi-heure. 
Quand on la sor t de son nid pendan t le jour , 
elle se mon t r e t r è s - e n d o r m i e , se laisse aller 
comm e un corps iner te et a de la peine à se r é 
veiller. La position qu'el le p rend p o u r do rmi r est 

toute par t icu l iè re : elle s'assied ord ina i rement 
sur ses t a lons , le bou t des pieds en l 'air ; incline 
sa tête j u s q u ' à ce que le front repose à ter re , et 
app l ique son m u s e a u con t re son vent re . Sa 
q u e u e , r amenée en avant , dépasse les pa t tes . On 
dira i t , à le voir ainsi , u n e boule de laquelle sor
t i ra ient deux longues j a m b e s . D'autres fois, elle 
se couche sur le flanc, toujours enrou lée sur 
e l l e -même, e t é tend les pattes en l 'air . Elle 
r a m è n e ses oreilles con t re sa tête, et enroule le 
bou t . Ces organes para issent alors c o m m e plis
sés e t r a t a t inés . L ' an ima l reste ainsi j u squ ' à ce 
que la nu i t soit faite. A ce moment , il commence 
à se r e m u e r ; il se net to ie , lisse ses oreilles, 
fait en t endre un son qui ressemble à une petite 
toux , et s 'élance aussi tôt ho r s du nid. La ger
boise achève alors de se net toyer ; a u c u n ron
geu r n 'est aussi p ropre qu 'e l l e . Elle emploie à 
sa toi let te u n e t rès -grande part ie de son temps , 
lèche ses poils u n à un , les l isse, n ' e n oubliant 
a u c u n . Le sable lui est fort ut i le , et elle semble ne 
pouvoir s'en passer. Quand j e la reçus , elle avait 
dû en ê t re privée depuis l ong temps ; car elle se 
rou la avec volupté dans celui que je lui procurai , 
le fouilla, le c reusa , n e voulut plus le quit ter . 
P o u r se ne t toyer , elle p rend les postures les plus 
diverses. D 'ord ina i re , elle s'assied sur le bout de 
ses pat tes de der r iè re et su r sa queue . Elle élève 
les talons à 4 cen t imèt res d u sol, plie sa queue en 
a rc , le dern ie r q u a r t appuyan t sur le sol, porte le 
corps u n peu en a v a n t , jo in t ses pattes de devant, 
de man iè re q u e les ongles se touchen t , et les pro
j e t t e en avant , de tel le sorte qu'elles paraissent 
être des appendices de sa bouche . Elle se sert 
t rès-habi lement de ses m e m b r e s pour se nettoyer. 
Après avoir fait u n peti t c reux dans le sable, elle 
se p e n c h e , y place ses pa t tes et son museau , et 
pousse en avan t ; si q u e l q u e obstacle_s'oppose à 
ce qu 'el le puisse chasser le sable devant elle, 
elle le re je t te de côté avec ses pat tes . Elle se fait 
ainsi une sorte de si l lon dans lequel elle se couche 
et p r o m è n e l a t ê t e e n c o m m e n ç a n t p a r la partie su
pér ieure , puis par la par t ie infér ieure, ensuite par 
le côté droi t , enfin pa r le côté gauche . Cela fait, 
elle s'y couche t o u t a u long, se re tourne , s'étend, 
por tan t ses pa t t e s tantôt d i rec tement en arr ière, 
tantôt d i rec tement en h a u t , en avan t , ou les ra
m e n a n t à son m u s e a u . Enfin elle reste immo
bi le , fe rme les yeux à moi t ié et passe de temps à 
au t re une de ses pat tes sur sa face. Alors com
m e n c e le ne t toyage successif de c h a q u e par t ie : 
la b o u c h e , l e s j o u e s , les mous taches , lui donnent 
beaucoup de peine, emplo ien t plusieurs minu
tes . Après la toi let te de ces parties, elle se relève, 
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Fig. 13. L'Alactaga flèche. 

s'assied et net to ie le res te du corps .Les pat tes 

de devant saisissent les poils par m è c h e s , et ses 

dents les pe ignent , les l issent. Quand elle arrive 

au bas-ventre, elle écar te les cuisses, et courbe 

son c o r p s , qui p rend alors l ' apparence d 'une 

boule. Les postures qu 'el le affecte, quand elle 

nettoie ses m e m b r e s pos tér ieurs , sont des plus cu

rieuses. Elle laisse l 'un d 'eux dans la posi t ion or

dinaire qu' i l a quand elle est assise, et é tend l 'au

tre, la queue lui servant toujours à se ma in ten i r 

en équil ibre. Ses pat tes de d e r r i è r e , quand elle 

s'en sert p o u r se gra t te r , se m e u v e n t avec une telle 

rapidité qu 'on n e voit guère q u ' u n e ombre qui 

s'agite. Ses pa t tes de devant, dont elle se s e r t p o u r 

se gratter la face, ont des m o u v e m e n t s moins 

vifs. C'est sur u n e de ces pat tes qu 'e l le s 'appuie , 

quand elle se penche de côté . 

La marche ord ina i re de la gerboise consiste 

en une série de pas précipi tés . Elle é tend ses 

membres de de r r i è re p re sque d i r ec t emen t en 

avant, les p ieds venant environ au niveau de la 

moitié du co rps ; en m ô m e t e m p s , la q u e u e , t e n 

due en a r r iè re , fait équi l ibre . P e n d a n t que les 

pattes pos tér ieures sont a l t e rna t ivement et r a p i 

dement portées l 'une devant l ' au t re , celles de de 

vant sont ramassées sous le m e n t o n . Ma gerboise 

captive est très apprivoisée, et il est rare qu'el le 

fasse de grands bonds . Elle ne s'y dé t e rmine q u e 

lorsqu'il s'agit de franchir un obs tac le ; alors elle 

s'élance, sans p r end re d 'élan, en dé tendant b rus -

BREHM. 

q u e m e n t ses j a m b e s de de r r i è r e . Un j o u r que j e 

l'effrayai, elle bond i t à plus d ' u n mè t re de hau

teur . Quand on la m e t sur une tab le , elle cour t 

t ou t au tour , r ega rde en bas , et c h e r c h e la mei l 

leure place pour sauter . En sau tan t , elle ne t o m b e 

j ama i s sur ses pat tes de devant . S'élance-t-elle 

d ' une h a u t e u r d 'un m è t r e , d 'un m è t r e et demi et 

p lus , ce sont toujours ses pat tes de de r r i è r e qu i 

p o r t e n t sur le sol, et on la voit con t inue r sa 

course c o m m e si elle n 'avait fait q u ' u n pas ordi

na i re . Elle p e u t , grâce à la disposit ion de ses 

m e m b r e s pos tér ieurs et à sa q u e u e , t en i r son 

corps ho r i zon ta l emen t ou ve r t i ca lement , le 

courbe r m ê m e j u s q u ' à t e r re . P o u r voir de quel le 

ut i l i té lui est sa q u e u e , et j u s q u ' à quel point elle 

main t ien t son équi l ibre , on n ' a q u ' à p r en d re ma 

gerboise e t la r e t o u r n e r r ap idemen t , de m a n i è r e 

à la coucher sur le d o s ; on la voit aussi tôt faire 

décr i re des cercles à sa queue , é v i d e m m e n t p o u r 

ar r iver ainsi à se redresser . 

P o u r m a n g e r , m a gerboise se t i en t su r la 

p lante des pieds, courbe son corps en avant et 

saisit r a p i d e m e n t sa n o u r r i t u r e . A chaque ins tant 

elle p rend plusieurs grains de blé d o n t u n vase 

est r empl i , mais elle ne les m a n g e pas en ent ier ; 

après en avoir rongé une par t ie , elle laisse tom

ber le resLe. E n u n e seule nui t , elle e n t a m e ainsi 

c inquan te , soixante, cent grains et m ê m e davan

tage. Hien de. p lus c h a r m a n t que la gerboise 

quand on lui donne un raisin , des t ranches de 
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carot te , u n e p o m m e . El le p rend le morceau 
dans ses pieds de devant , le t ou rne , le r e t o u r n e , 
le ronge sans le laisser t o m b e r . Quand u n fruit 
est m o u , s u c c u l e n t , c o m m e l 'est un ra is in , elle 
est souvent l ong temps avant d 'en voir la fin. J e 
l'ai vue m e t t r e sept m i n u t e s à m a n g e r un ra is in . 
Elle ouvrai t les gra ins d ' u n coup de d e n t s , y 
plongeai t ses incisives in fé r i eu res , puis les l é 
chai t , et arr ivai t ainsi à les vider en g rande par 
t ie . Elle a u n e m a n i è r e t o u t e par t icu l iè re de 
bo i re le lait . Ses pat tes de devan t lu i sont encore 
ici d 'un grand secours , elle les t r e m p e dans le 
lait et les lèche . Quand on lu i donne des racines 
succu len tes , elle peut se passer de boire p e n d a n t 
des moi s . Du r e s t e , u n e pe t i t e quan t i t é de bois
son suffit à ses besoins . 

Tous les sens de la gerboise para issent t rês-dé-
veloppés , et j e ne pou r r a i s d i re lequel est le plus 
parfai t . A en j u g e r pa r ie déve loppemen t de ses 
yeux et de ses oreil les, elle doi t b ien voir et bien 
e n t e n d r e ; elle a aussi un odora t très-fin. Laisse-
l-elle t o m b e r à t e r r e un m o r c e a u de ca ro t l e . un 
grain de hlé , c 'est pa r l ' odora t qu 'e l le se guide 
p o u r le re t rouver . Ma gerboise est u n e gour
m a n d e . El le m a n g e les frui ts doux avec un sen
sible plais ir , et l 'on voit c o m b i e n son goû t en est 
flatté. El le p rouve aussi qu 'e l l e possède u n tou
c h e r assez parfait . Ses m o u s t a c h e s , ses pattes de 
d e v a n t , ses ongles s u r t o u t , lu i servent d 'organes 
de tac t . 

Sans vouloir exagérer l ' in te l l igence de la ger
boise , j e ne puis c e p e n d a n t m e dispenser de dire 
qu 'e l le s 'hab i tue r a p i d e m e n t à u n e localité ; 
qu 'e l le r econna î t les p e r s o n n e s qui la soignent , 
e t qu 'el le n ' es t pas sans faire p reuve d ' une ce r 
ta ine adresse . Chaque m a t i n , elle t ravai l le long
temps à cons t ru i re son n id . J e lui ai donné du foin, 
de la laine, despoi ls ; j ' a i en q u e l q u e sorte m a r q u é 
la p lace de son nid ; elle l 'a adop tée , elle y a m è n e 
les flocons de la ine , les é t a l e , a r r ange les poils , 
c o o r d o n n e , a r r o n d i t le t o u t j u s q u ' à ce qu'i l ait 
le degré de cons i s tance et de r é g u l a r i t é voulues . 
E l le coupe les c h a u m e s sa i l lants ou les a r r ache ; 
en u n m o t , elle r end son n id aussi confor table 
que possible . 

De tous les r o n g e u r s q u e j ' a i eus jusqu ' ic i en 
capt ivi té , c 'est la gerboise q u i m ' a causé le p lus 
de plaisir . Ses qua l i t é s , d u re s t e , la font a imer 
de chacun . Tou te s les p e r s o n n e s qui ont vu celle 
que j e possède en on t é té e n c h a n t é e s . El le est si 
inoffensive , si d o u c e , si gen t i l l e , si gaie et si 
joyeuse quand on l 'a révei l lée ; ses poses sont si 
par t icu l iè res , si var iées , q u ' o n peu t sans ennu i 
res ter des h e u r e s en t i è r e s à l 'observer . 

Sonnini di t que ses ge rbo i ses rongeaient leur 

cage , c h e r c h a i e n t à s ' é c h a p p e r ; la mienne ne 

ronge q u ' a u t a n t que je la la isse l ib rement courir 

dans m a c h a m b r e : elle c h e r c h e alors à faire un 

trou dans le p l anche r . E n c a g e , j ; imais elle n'a 

eu l'idée de se servir de ses d e n t s a u t r e m e n t que 

p o u r m a n g e r . 

La gerboise captive est t r è s - d o u c e à l 'égard de 

son m a î t r e . El le ne m o r d p o i n t . On peut la tou

cher , la ca resse r , la p o r t e r d a n s ses mains ; elle 

suppor te t o u t . Quand le soir , o n me t le doigt 

près des b a r r e a u x de sa cage , e l le le prend et 

le mordi l le u n peu ; elle c ro i t s ans doute qu'on 

veut lui d o n n e r a m a n g e r ; m a i s elle ne mord pas 

rée l lement . 

On p o u r r a i t teni r u n e g e r b o i s e dans un salon, 

tant elle es t douce et p r o p r e . Peu t -e l l e recon

na î t re son m a î t r e au mi l ieu d ' a u t r e s personnes? 

C'est une ques t ion q u e j e n e t r a n c h e r a i pas. Je 

dirai toutefois que m a ge rbo i se para î t me pré

férer. Quoi qu ' i l en soit, elle es t très-sensible aux 

caresses, e t p o u r t a n t r ien n e l u i est plus désa

gréable q u e lorsqu 'on la d é r a n g e au milieu de ses 

jeux ; ce n 'es t pas de b o n gré q u ' e l l e reste alors 

dans ma m a i n . Mais si j e la ca res se doucement , 

elle ferme à demi ses y e u x , r e s t e immobile , et 

oublie t ou t . 

Quoiqu' i l lui faille b e a u c o u p de nourr i ture , 

son appé t i t est cependan t m o d é r é . Ses excré

ments r e s semblen t à ceux d e s ra t s . Son urine 

ne laisse a u c u n e mauvaise o d e u r ; elle n'est 

sécrétée q u ' e n t rès-pet i te q u a n t i t é . Dans le sa

ble, on n e voi t t race des évacua t ions de cet ani

ma l . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les gerboises sont 

d 'une ce r ta ine ut i l i té . Les A r a b e s en mangent 

volontiers la chai r , qui est u n p e u fade ; ils font 

de sa peau des vê lements p o u r les femmes et les 

enfants ; ils en o rnen t l eu r s se l les et en doublent 

leurs couver tu res . Pa r l ' usage , c e t t e fourrure de

v ien t plus bel le et plus b r i l l a n t e ; mais les poils 

se dé tachen t et la peau se d é c h i r e facilement. 

La gerboise ne cause a u c u n dégâ t , car les lieux 

qu'el le hab i t e dans le déser t , n e sont point ex

ploités par l ' h o m m e et n e fournissent aucun 

produi t u t i l e . 

L E S A L A C T A G A S — SCMTEIES. 

Die Sandspringer. 

C a r a c t è r e s . — Les a l ac t agas diffèrent des 
gerboises pa r la forme du c r â n e , des dents et des 
pattes de de r r i è re . Le m é t a t a r s e est long et fort ; 
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mais, sur ses deux côtés , se t rouven t de pet i ts os 

métatars iens , po r t an t chacun un doigt r u d i m e n -

taire. Les pieds de de r r i è re on t donc cinq 

doigts : trois sont ar t iculés avec le grand os du 

métatarse, et deux avec les peti ts méta tars iens . 

Le crâne est plus mince en ar r iè re et plus ar

rondi que celui des véri tables gerboises ; les in 

cisives ne sont pas si l lonnées, et les molaires 

sont marquées de plis plus profonds et p lus 

nombreux. Leurs au t res ca rac tè res ne diffèrent 

pas de ceux des gerboises. 

Les alactagas sont les espèces les plus gracieu

ses de toute la famille. Ils se font r e m a r q u e r par 

l 'é légance 'de leurs formes. L e u r t ê t e est pet i te , 

ronde ; leurs yeux sont g rands , la pupi l le en est 

circulaire. Ils ont des oreilles g randes , minces , 

allongées, p lus longues q u e la tête ; des 

moustaches t r è s - longues , disposées sur h u i t 

rangs ; des pat tes de der r iè re qua t r e fois p lus 

longues que celles de devant , et un doigt mé

dian plus long q u e les deux qui suivent à droi te 

et à gauche . Ceux-ci n ' a t t e ignen t pas la seconde 

phalange du m é d i u s . Quant aux doigts rud i rnen-

taires qui se t rouven t à l 'extrémité des petits mé

tatarsiens, ils sont t rop hau t s , t rop cour ts p o u r 

pouvoir j ama i s touche r le sol . Les ongles des 

pattes de der r iè re sont cour ts , ob tus , presque en 

fer â cheval ; ceux des pat tes de devant sont longs, 

recourbés, a igus . 

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

les alactagas dans les m ê m e s contrées que les ger

boises. Beaucoup d'espèces hab i ten t les s teppes 

des Kirghises. 

On compte c inq ou six espèces d 'a lactagas , 

dont p lus ieurs , d 'après Brand t , ne seraient que 

des variétés locales cons tan tes . Nous ferons l 'his

toire de celle que l 'on connaî t le mieux . 

L ' A L A C T A G A F L È C H E — SCIRTETF.S JACULUS. 

Dtr AlaMaga ou Pferdespringer. 

C a r a c t è r e s . — Les descr ipt ions de Pal las , de 

Brandt et d 'autres na tura l i s tes nous ont parfai te
ment fait conna î t re cet an ima l (fig. 73), don t la 
taille est à peu près celle de l ' écureui l , son corps 
mesuran t 10 cent , et la q u e u e 2 7 . Il a i e s oreilles 
aussi longues q u e la tê te . Sa robe diffère peu de 
celle de ses congénères . 11 a le dos j a u n e - r o u x , 
à reflets gris peu m a r q u é s ; les flancs et les cuisses 
plus clairs que le dos ; le ventre et les pattes 
blancs. Une tache b l a n c h e , ob longue , t r a n 
chant ne t t emen t sur la couleur d u fond, va du 
haut de la cuisse à la q u e u e ; une a u t r e bande 

passe pa r -dessus les j a m b e s . La queue est d 'un 

j a u n e roux ; la touffe qu i la t e rmine , et don t les 

poils sont d is t iques , c o m m e les ba rbes d ' u n e 

p l u m e , est noire dans sa moi t ié a n t é r i e u r e , 

b lanche dans sa moi t ié pos té r i eure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'alactaga 

flèche se t rouve dans le sud -oues t de l 'Eu rope , 

en t re le Don et le Danube , e t en Crimée ; mais 

l 'Asie est sa véri table pa t r i e . Il y est c o m m u n 

ent re le J a ï k et l ' I r t isch et a u x bords du Volga. 

Il r e m o n t e vers le n o r d , j u s q u ' a u 52° de la t i tude 

boréa le ; son aire de dispers ion est p lus é t e n d u e 

du côté de l'est ; il est p robable q u ' o n le r e n c o n 

t re aussi en Chine. Il est t r è s - c o n n u dans t ou t e 

l'Asie, Les Russes le n o m m e n t Sem/,janni-Saëz, ou 

lièvre de ter re ; les hab i t an t s des bords du Ja ïk , 

Tuschkantschkk, ou pet i t lièvre ; les Mongols, 

Alakdaga, c 'es t -à- dire poulain b iga r ré ; les Kal-

moucks , Morin-Jalma. ou cheval sau teur , e t les 

Tar ta res Tya-Jelman, c 'es t -à-di re l i èv re -cha 

m e a u . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C o m m e la 

gerboise , qu i ne vit que dans les déser ts de l 'A

frique, l 'a lactaga ne se rencon t r e que dans les 

steppes de l 'Europe mér id iona le et de la Russ ie , 

et n o t a m m e n t dans les terra ins a rg i leux . Il para î t 

fuir les t e r ra ins sab lonneux , où ' i l ne p e u t con

s t ru i re des te r r ie rs assez solides. 

Les alactagas vivent en socié té . Le j ou r , ils se 

t iennent cachés dans leurs d e m e u r e s , et n ' e n 

sor tent qu ' à la nu i t . Con t r a i r emen t aux ger

boises, ils s u p p o r t e n t fac i lement le froid, e t se 

m o n t r e n t pa r les nu i t s les plus fraîches. 

Les m o u v e m e n t s de l 'a lactaga sont les m ê m e s 

q u e ceux des aut res d ipod idés . P o u r pa î t re , il 

m a r c h e à q u a t r e p a t t e s , c o m m e l e k a n g u r o o ; p o u r 

fuir, il sau te s u r ses pa t tes de de r r i è re . Les sauts 

qu ' i l fait sont encore plus faciles et plus é t e n d u s 

que ceux de la gerboise du déser t , et il s 'aide de 

la q u e u e pour se soulever du sol. Un cheval a de 

la pe ine à le suivre . Il est t rès-craint i f , t r è s -mé

fiant : au m o i n d r e b ru i t il p r e n d la fui te . Lor s 

qu'i l paît , il se lève de t emps en temps p o u r ins 

pecter les a l en tou r s . Le p o u r s u i t - o n , il ne cou r t 

pas droi t devant lui , mais il fait des zigzags, e t 

fatigue son adversaire . D 'au t res fois il c h e r c h e u n 

refuge dans le p r e m i e r te r r ie r qu ' i l r e n c o n t r e . 

Ces t e r r i e r s sont des hab i ta t ions creusées par 

p lus ieurs a lac tagas . Ils cons is ten t en des cou

loirs s imples , p lus ou moins s inueux , qu i abou

tissent à un condu i t p r inc ipa l , souvent ramifié, 

et en c o m m u n i c a t i o n avec u n vaste donjon. Ce

lui-ci est en rappor t avec u n e c h a m b r e acces

soire. Du donjon, par t un second couloir , dans 
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u n e direct ion opposée à celle du p r e m i e r , et a r r i 
van t t rès-près d e la surface du sol. C'est le couloir 
de fuite. Lo r sque l 'animal est en dange r , il le 
pe r ce et s ' échappe par là d 'autant plus sû remen t 
qu ' on n e peu t savoir sur quel po in t va se faire 
l ' ouver tu re . L 'alactaga ferme si bien toutes les 
issues de son terr ier , quand il y est en t r é , que 
r i en n 'en t r ah i t la p résence . Un te r r ie r don t les 
en t r ées sont ouvertes n 'est j amais hab i t é . Celle 
de ces entrées qu i donne accès à la galerie pr in
cipale est souvent obs t ruée par un pet i t amas de 
t e r r e , c o m m e on en voit aux garennes de la p lu 
p a r t des a n i m a u x souterra ins . D 'o rd ina i r e , deux 
à t rois couples de ces an imaux hab i t en t le m ô m e 
t e r r i e r : c 'est pou rquo i l'on t rouve diverses c h a m 
b re s latérales . 

L 'a lac taga flèche se nourr i t de p lan tes de 
tou tes espèces, mais sur tout de bu lbes . 11 n e dé
da igne pas les insceles, et de t emps à a u t r e , il dé
vore u n e a louet te des steppes, ou au moins ses 
œufs ou ses petits. Il ronge l 'écorce des a rbres , 
et ne m a n g e que les jeunes pousses d ' he rbes . 

La femelle m e t bas en été c inq, six, q u e l q u e 
fois h u i t peti ts , qu'el le dépose dans u n lit c h a u d , 
r e m b o u r r é avec ses poils . Elle a p r o b a b l e m e n t 
p lus ieurs por tées par an . On ne sait combien 
d e t emps ses petits restent avec elle ; ma i s on 
suppose qu 'el le les garde j u s q u ' à l ' en t rée de 
l 'hiver. 

Q u a n d les grands froids a r r ivent , cet an imal 
s ' engourdi t . On ne p e u t l u i dénier un cer ta in pres
s en t imen t de la t e m p é r a t u r e . On a r e m a r q u é 
q u e , pa r la p luie et le froid, il se re t i re dans son 
nid et y reste caché. En hiver , il ferme son te r 
r i e r p lus soigneusement que de c o u t u m e , et s'en
do r t dans le donjon, en t re lacé avec ses sembla
bles , au mil ieu de la couche molle qui tapisse ce 
r édu i t . Il ne paraî t pas amasser de provisions 
d 'h iver . 

C h a n g e . — Les hab i t an t s des s teppes é tant 
friands de la chair de l 'a lactaga, cet an imal est, 
de leur par t , l'objet d 'une poursu i t e act ive . Les 
enfants mongols le chassent aussi avec beaucoup 
d ' a r d e u r . Us savent par fa i tement reconna î t re si 
u n te r r ie r est habité ou non , et s ' empare r de 
l ' an ima l . Après avoir en tou ré le t e r r ie r , ils ver
sent de l 'eau dans u n e ouver ture , ou m e t t e n t à 
découve r t les couloirs à l 'aide d 'un p ieu . L'alac
taga , m e n a c é dans ses r e t r a n c h e m e n t s , che rche à 
s 'enfuir par l 'ouverture cachée . Si la place n'est 
p a s b ien cernée, il est sauvé ; souvent m ê m e il 
é chappe au momen t où l 'on croit le t en i r . 

C a p t l i r i t é . — L'alactaga suppor te par fa i tement 
la capt ivi té . Il est cependan t t rès- rare de le ren

cont rer chez les n o m a d e s . On en a vu plusieurs 
fois en E u r o p e . La mei l l eure descr ip t ion que 
nous ayons de ses m œ u r s en captivi té , est due, 
non à u n na tu ra l i s t e , mais à l ' an t iquai re H a y m . 
Il possédai t u n e m é d a i l l e ' d ' o r de Cyrène, qui 
portai t d 'un côté un cavalier, de l ' au t re le fa
m e u x Sylphium et u n a lactaga. P o u r expl iquer 
cet te méda i l l e , H a y m se p r o c u r a u n de ces ani
m a u x , et le ga rda p e n d a n t plus d ' un an. I l l 'ob
serva a t t en t ivemen t , et pub l ia le résu l ta t de ses 
observat ions . 

« Ses yeux no i r s , dit-il, sont plus vifs q u e chez 
n ' impor t e que l a n i m a l . Son poil est long, plus 
fin que celui d u castor ; ses pat tes n e devant 
sont t e r m i n é e s par c inq doigts ; les pat tes de der
r i è re sont aussi longues que le res te du corps . 
Tan tô t il se t ient à qua t re pa t tes ; t an tô t il se 
dresse sur ses pat tes de de r r i è re . Celles-ci seules 
lui servent à m a r c h e r . Il se redresse quand on 
l'effraye, et c o u r t r a p i d e m e n t , en sau tan t , c o m m e 
les oiseaux. 

« J 'ai essayé de lui d o n n e r divers a l iments ; 
les t rois p r e m i e r s mois , il ne m a n g e a que des 
a m a n d e s , des p is taches , d u b lé , sans j amais 
boi re . On m'avai t d i t qu ' i l ne buvai t j amais , 
aussi ne lui donnai- je pas d ' eau . Il émet ta i t ce
p e n d a n t beaucoup d 'u r ine . J e t rouvai p lus tard 
qu ' i l m a n g e a i t des p o m m e s , des caro t tes , et sur
tout des he rbes assez ins ipides , des ép ina rds , de 
la salade, des o r t i e s ; j a m a i s il n e m a n g e a de 
rue , de t h y m , de serpolet . Il buvai t volontiers de 
l 'eau. Un j o u r qu'i l étai t indisposé, j e voulus 
lui d o n n e r de l 'eau avec d u safran ; il ne la bu t 
pas . Il a imai t le pain , le suc re , et ne touchai t 
j amais au f romage ni au la i tage . J e le mis un 
jou r sur d u sable, il en avala t an t q u e lorsque je 
le repr is , il é ta i t devenu n o t a b l e m e n t plus lourd . 
Il préférait à t o u t le chènevis . Il n ' exhala i t au
cune mauva i se odeur , c o m m e les sour is , les l a 
pins , les écureui l s . Il était si doux, qu ' on pou
vait faci lement le p r en d re dans la m a i n . J a m a i s 
il n e m o r d i t p e r s o n n e . Il é ta i t craint if c o m m e 
un l ièvre, et avait p e u r des a n i m a u x les plus inof
fensifs. Il souffrait b e a u c o u p du froid. Pendan t 
tout l 'hiver, il me fallait le tenir près du feu. J e 
crois qu' i l aura i t vécu encore l ong temps , s'il 
n 'avait pér i pa r acc ident . » 

P r é j u g é s . — Dans p lus ieurs endroi t s , on est 
dans la persuas ion que l 'a lactaga séché et rédui t 
en poudre est u n r e m è d e excel lent . En généra l , 
cependan t , on pa ra î t ne pas beaucoup a imer cet 
an ima l . On croi t que pendan t la nu i t il t e t t e les 
chèvres et les brebis ; qu ' i l est l ' ennemi des mou
tons , qu ' i l lus effraye par ses bonds . On a mis sur 
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son compte bien d ' au t res fables qu ' i l nous para î t 

inutile de r appor t e r . 

L E S H É L A M Y S — PEDETES. 

Die Springhasen. 

C a r a c t è r e s . — Les hé lamys sont in t e rmé

diaires, par la forme, aux k a n g u r o o s et aux vér i 

tables gerboises. Ils o n t l ' a r r i è r e - t r a i n t r è s - d é v e -

loppé, la queue forte et v igoureuse des kanguroos ; 

mais leurs au t res carac tè res sont ceux des ger

boises. I l s s e d i s t i n g u e n t p o u r t a n t , à p r e m i ô r e vue , 

de celles-ci, pa r u n corps plus al longé, plus épais 

en arr ière, u n cou gros , b ien séparé du t r o n c , 

plus mobile . Leurs pat tes de devant sont t rès-

courtes, mais plus fortes que chez les gerboises , 

ils ont cinq doigts , a rmés d 'ongles forts, longs , 

recourbés ; celles de der r iè re sont t r è s - l ongues , 

vigoureuses, et n 'on t que q u a t r e doigts ar t iculés 

chacun à un méta ta r s ien , et m u n i s d 'ongles forts, 

larges , cour t s , p r e sque en forme de sabot . Le 

doigt m é d i a n est le plus long ; l ' in te rne est le 

plus cour t ; il est plus élevé que les au t res , et 

touche à. pe ine le sol. L e u r q u e u e est longue , 

forte, t r ès -ve lue , et se t e r m i n e par une touffe de 

poils. Ils on t la tòte assez g r a n d e , l 'occiput la rge , 

les côtés c o m p r i m é s , le m u s e a u assez long, ob

tus , la b o u c h e pe t i te , la lèvre supé r i eu re en t iè re . 

Leu r s yeux sont g rands , b o m b é s , saillants ; leurs 

oreilles , m o y e n n e s , minces , po in tues ; leurs 

mous t aches , cour tes . La forme des dents ressem

ble beaucoup à celle des au t res dipodidés ; mais 

les molai res se d is t inguent par des plis pa r t i cu

l iers . La femelle a qua t re mamel les t ho rac iques , 

et u n e pet i te poche inguina le qui n 'a a u c u n r a p 

por t avec la bourse des m a r s u p i a u x . 

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

ou lièvres sauteurs sont p ropres aux con t r ées d u 
sud de l 'Afr ique. 

On n 'en connaî t q u ' u n e espèce . 
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L'HELAMYS CAI'IIK — PEDETES CdFER. 

Dcr Springhase, The Spring Haas, ou Cape Gerboa. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (flg. 74), que les 

colons hol landais n o m m e n t tan tô t lièvre sauteur, 
t an tô t bonhomme de terre, a u n pe lage long, épais , 

m o u . Sa couleur est celle de no t re l ièvre. Le dos 

est d ' u n roux fauve mêlé de noir . Le ven t re est 

b l anc . Sa taille est celle d 'un lièvre ; il mesu re 

50 cent , de l o n g ; la queue est un peu p lus lon

gue q u e le reste du corps . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'hélamj 'S 

cafre ou de la Cafrerie est t rès -abondant au cap 

de R o n n e - E s p é r a n c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit indif

f é r e m m e n t dans les m o n t a g n e s et dans les 

plaines e t forme souven t de véri tables co lonies . 

Il se creuse des d e m e u r e s sou te r r a ines e t pro

fondes, auxquel les about issent des couloi rs n o m 

b r e u x , ramifiés, souvent p r e s q u e à fleur d é t e r r e . 

Une famille en t iè re , composée de plus ieurs cou 

ples , hab i t e o rd ina i r emen t ces t e r r i e r s ; sou

vent , des abeilles v iennent aussi y bâ t i r leurs 

rayons, et pa r t age r pa i s ib lement l ' hab i ta t ion des 

hé lamys . 

Les Hot ten to t s disent q u e l ' hé lamys , p o u r 

m i n e r la t e r r e , se ser t de ses den t s au t an t q u e de 

ses pat tes de devant , et Lich tens te in p u t s 'assu

re r qu ' i l n 'é ta i t pas toujours b ien facile de dé

ter rer u n parei l a n i m a l . Il découvr i t u n e g r a n d e 

quan t i t é de trous ; il employa u n g rand n o m b r e 

de Hot ten to t s , a r m é s de pioches et de bêches , 

pour m e t t r e à n u u n terr ier , mais ce fut en vain . 

Les couloirs formaient u n tel réseau qu ' i l était 

impossible de fermer toute issue à l ' an imal ; il est 

d 'a i l leurs p robab le que , c o m m e le disent les Hot

ten to t s , il c reuse le sol p lus vite que ne peuven t 

le faire les chasseurs . 

C o m m e les au t res a n i m a u x de la m ê m e famil le , 

l 'hé lamys cafre est s u r t o u t un an ima l noc tu rne . 

Ce n ' es t qu ' au c répuscu le que c o m m e n c e sa vie. 

Il sort l e n t e m e n t de son ter r ie r , en r a m p a n t plu

tôt qu ' en m a r c h a n t , et prend aussi cet te a l lure 

pour che rche r les rac ines , les h e r b e s , les gra ines 

dont il se nour r i t . A chaque ins tant il se dresse 

et é c o u t e ; son inqu ié tude est con t inue l l e . Ne 

m a n g e - t - i l pas , il se nettoie ; ne se ne t t o i e - t - i l 

pas , il veille à sa sécur i té . De t emps à au t re il 

fait en tendre un g rognemen t , une sorte de b ê l e 

men t , sans doute p o u r appeler ses c o m p a g n o n s . 

C o m m e les gerboises , il por te sa n o u r r i t u r e à sa 

bouche avec ses pa t tes de devant . 

Au tan t cet an imal est lent q u a n d il marche à 

qua t r e pa t tes , a u t a n t il est agile lorsqu ' i l court. 

C ó r a m e l e s k a n g u r o o s et les gerboises , il fait des 

bonds successifs. Il s 'é lance en é t endan t ses lon

gues pat tes de der r iè re et sa q u e u e , et ne re tombe 

j amais que sur ses pa t tes de de r r i è r e . Ses pieds 

de devant, dans le sau t , ne t ouchen t p o i n t a terre 

e t sont r amassés su r sa po i t r ine , c o m m e chez 

les k a n g u r o o s . D 'ord ina i re , l ' hé lamys fait des 

bonds de 2 mè t r e s e t demi à 3 mè t r e s ; mais est-il 

poursuivi , il en fait de 6 à 10 mè t r e s , d 'après 

les r a p p o r t s de F o r s t e r et de S p a r r m a n n . Son 

agil i té ne se ra len t i t j a m a i s ; aussi échappe- t - i l 

p r e s q u e c o n s t a m m e n t aux poursu i tes . L ' humi 

di té semble le paralyser . Les Hot ten to ts ont as

suré à L ich tens te in q u e j a m a i s , pa r la pluie, il ne 

q u i t t e sa re t ra i t e , et q u ' o n p e u t alors le prendre 

fac i lement avec les m a i n s . Quand on verse de 

l 'eau dans un ter r ie r , on cap tu re au t an t d h é l a -

mys que l 'on veut . 11 n 'es t cependan t pas tou

j o u r s facile de les p r e n d r e , car ils se défendent vi

g o u r e u s e m e n t avec les pat tes de der r iè re , et 

leurs ongles longs et a igus font souvent de pro

fondes b lessures . 

On ne sait que peu de chose sur la r ep roduc 

tion de l 'espèce. La femelle m e t bas , en été , trois 

ou qua t r e pe t i t s , qu 'e l le al lai te pendan t plu

s ieurs semaines , et qu 'e l le ga rde long temps en

core dans son te r r ie r . Lors de la saison des 

pluies , tous les m e m b r e s de la famille se re t i 

r e n t dans le donjon de l eu r d e m e u r e et y restent 

e n r o u l é s en boule , serrés les uns con t r e les au

t re s , sans cependan t d o r m i r d ' un véri table som

mei l h ive rna l . 

C a p t i v i t é . — L 'hé lamys , lorsqu ' i l est bien 

soigné, suppor t e fac i lement la capt ivi té . 11 ne 

t a r d e pas à s 'apprivoiser et à m o n t r e r de l 'atta

c h e m e n t à son ma î t r e . Ce n 'es t q u e lorsqu 'on le 

t o u r m e n t e qu ' i l c h e r c h e à m o r d r e . Sa propreté 

le fait a imer . Il est facile à n o u r r i r avec du blé, 

d u pain , de la salade et des choux . P o u r dormir , 

il s 'assied, cache la tê te en t re les cuisses, et r a 

m è n e les pa t tes de devant sur les yeux , par-des

sus les oreil les. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les colons hollandais 

es t iment beaucoup la cha i r de l 'hé lamys , et em

ploient sa peau aux m ê m e s usages que nous em

ployons celle du lièvre ; aussi chassent- i l s cet 

an ima l avec a r d e u r . Les dégâts qu ' i l cause en 

m i n a n t le sol des champs et des j a rd in s , est donc 

a m p l e m e n t compensé par les produi ts q u ' o n en 

r e t i r e . D'a i l leurs , dès qu ' i l devient nuisible , il 

est facile à chacun de s'en débarrasser . 
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LES ÉRIOMYDËS ou CHINCHILLAS — ERIOMYES. 

Die Hasenmâuse ou Chinchillen. 

Ce n 'est q u e dans ces dern ie rs t emps q u e l 'on 

a bien appris à conna î t r e une pe t i te famille d ' an i 

maux amér ica ins , don t les peaux ont été util isées 

de différentes man iè res par les ind igènes , dès les 

temps les plus recu lés , et q u e , depu i s la fin du 

siècle dernier , on expor te en E u r o p e en grand 

nombre : nous voulons par le r des ch inchi l las , 

qui paraissent faire la t ransi t ion des ra ts aux 

lièvres. 

C'aractèren. — On p e u t d i re d 'une m a n i è r e 

générale que les é r iomydés ou chinchi l las sont 

des lapins à queue longue et touffue; c 'est en 

donner la descript ion à la fois la plus cour te et 

la mei l leure . Ils ont le corps couver t de la four

rure la plus fine. La colonne ver tébra le c o m 

prend douze ver tèbres dorsales , hu i t ver tèbres 

lombaires, deux ver tèbres sacrées et vingt ver tè 

bres caudales . Leurs dents mola i res , au n o m b r e 

de quatre paires à c h a q u e m â c h o i r e , sont à p e u 

près égales et composées de plus ieurs lamelles 

obliques, a l t e rna t ivement formées d 'émai l et 

d'ivoire. 

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

est exclusivement p ropre à l 'Amér ique du S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . ·— Les espèces 

qui la composent vivent su r tou t dans les m o n 

tagnes les p lus élevées, au milieu des rochers 

complètement d é n u d é s , au-dessous de la l imite 

des neiges é ternel les . L ' u n e d'elles cependan t ha

bite les plaines déser tes . Toutes se logent dans 

les crevasses des roche r s , ou dans des te r r ie rs 

qu'elles se c reusen t , et toutes sont sociables. Une 

même d e m e u r e abr i te une famille ent ière . 

Comme les l ièvres, les chinchi l las n ' a i m e n t 

pas la lumière et ne se m o n t r e n t guère q u ' a u 

crépuscule ou pendan t la nu i t . Ils sont vifs, r a 

pides, agiles ; et leurs a l lures t i ennen t de celles 

des lapins et de celles des ra t s . Us se nour r i s sen t 

de racines, de l ichens, de bu lbes , d 'écorces d 'a r 

bres, de frui ts . Tous sont t imides , craintifs et 

très-inoffensifs ; une seule espèce se défend j u s 

qu 'à la dern iè re ex t rémi té . 

Leur mul t ip l icat ion est aussi g rande que celle 

des lièvres. 

Ils suppor ten t t rès-bien la captivité ; leur p r o 

preté et leur douceu r les r enden t t rès -agréables . 

L'ouïe para î t ê t re leur sens le plus développé. 

Leur intell igence est méd ioc re . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Plus ieurs espèces sont 

nuisibles en m i n a n t le sol ; mais tou tes donnent 

u n e cha i r es t imée et u n e four rure p réc ieuse . 

Les c inq ou six espèces que l 'on c o n n û t sonl 

d is t r ibuées dans trois genres dont la dis t inct ion 

repose sur le n o m b r e des doigts et sur quelques 

autres ca rac tè res de mo ind re valeur . 

L E S C H I N C H I L L A S — ERIOMYS. 

Die Wolmâuse, The Chinchillas. 

Ces a n i m a u x , d o n t les Péruv iens , déjà du t e m p s 

des Incas , t issaient les poils p o u r en faire des 

étoffes t rès - recherchées , n ' o n t été connus en E u 

rope que vers 1590. Acosta (1), qui avait visité les 

pays où les chinchi l las se t rouven t , en fit m e n 

tion ; cependan t ce n e fut que dans le siècle der 

nier que l 'Espagne en vit arr iver que lques peaux 

p o u r la p r e m i è r e fois. 

C a r a c t è r e s . — L e s chinchi l las p r o p r e m e n t di ts , 

qui fo rment le p r e m i e r de ces genres , se dis

t inguent pa r leur tê te épaisse ; leurs oreilles 

grandes , larges, a r rond ies , p r e sque nues ; leur 

queue longue et velue, e t pa r leurs pieds de der

r iè re , qui ont c inq doigts . L e u r pelage est long, 

m o u et soyeux. 

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

chillas sont propres à l 'Amér ique mér id iona le . 

Depuis que les dépoui l les de ces a n i m a u x sont 

devenues t r è s - c o m m u n e s dans le c o m m e r c e , il a 

été pe rmis aux natura l i s tes de cons ta ter que les 

chinchi l las , ce q u e les pellet iers reconnaissa ient 

déjà, cons t i tuen t deux espèces . 

L E C H I N C H I L L A V U L G A I R E — ERIOMYS CHINCHILLA 

Die Chinchilla, The Chinchilla. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fiff. 73) a le corps 

long de 33 cent , environ ; sa queue en a 14 ou 22, 
en y c o m p r e n a n t les poils. Son pelage est fin, mou ; 
les poils d u dos et des flancs ont plus de 8 cent , 
de long. Ils sont d 'un gris b leu foncé à la rac ine , 
blancs au mil ieu et d 'un gris foncé au bout . La 
teinte générale est a r g e n t é e , à reflets foncés. Le 

(1} J. d'Acostn, Histoire nrtt. et monde des Indes. 
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Fig. 75. LR Chinchilla vulgairn. 

ventre et les pat tes sont b lanes ; la q u e u e est 
m a r q u é e à sa par t ie supér ieure de deux bandes 
foncées. Les mous taches sont d 'un b r u n foncé 
à la racine , d 'un b r u n gris au bou t ; les yeux 
sont no i rs . 

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

habi te en grand n o m b r e le Pé rou , la Bolivie et 
le Chili. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s voyageurs 

qui gravissent le versant occidental de l 'Amér i 
que du Sud, arrivés à une h a u t e u r de 2,000 à 
3,600 mèt res , voient presque tous les rochers cou
verts de chinchi l las : il en est qui disent en avoir 
compté plus de mil le en u n e seule j o u r n é e . 

On les voit m ê m e en plein j ou r , assis à l ' ent rée 
de leurs d e m e u r e s , mais c o n s t a m m e n t à l ' ombre . 
Cependant , c 'est p r inc ipa lement le mat in et le 
soir qu 'on p e u t les observer . Us peup l en t les mon
tagnes , les rochers , les endro i t s les plus arides où 
ne croissent q u e quelques maigres p lan tes . Us se 
meuvent avec rapidi té , cou ren t sur les rochers 
les plus nus , g r impen t le long des parois qu i ne 
paraissent offrir a u c u n point d 'appui , et s'élô-
venta ins i j u s q u ' à 6 ou 9 mè t re s , et cela avec tant 
d'agilité q u e l 'on a de la peine à les suivre. Sans 
être p réc i sément craintifs, ils n e se laissent pas 
approcher de t rop p r è s ; fait-on mine de vouloir 
les abo rde r , ils disparaissent aussi tôt ; seraient-

ils réun is par cen ta ines sur u n point , si un coup de 
feu se fait en tendre , en u n ins tan t t o u t a disparu, 
c o m m e par enchan temen t , dans les crevasses des 
roche r s . Cependant le voyageur qui fait halte dans 
les h au t e s rég ions qu' i ls hab i t en t , et qu i n e cher
che pas à leur nu i r e , se voit souvent l i t té ra lement 
assiégé par ces an imaux . Tou te la roche devient 
vivante , de c h a q u e fente, de chaque t rou , on voit 
sort i r une fêle. Confiants et cur ieux , les ch in
chillas se ha sa rden t davantage , ils sor ten t e t vien
nen t enfin jusques en t re les j a m b e s des mule t s . 

Comme les ra ts , les chinchi l las sautent plus 
qu ' i ls ne marchen t . P o u r se reposer , ils s 'asseyent 
sur leurs ta rses , r amassen t leurs pat tes de de
vant sur leur poi t r ine , et é tenden t l eu r queue en 
a r r i è re . Us se dressent aussi su r leurs pat tes pos
t é r i eu res et peuven t res ter que lque t emps dans 
cet te posit ion. P o u r g r imper , ils en t ren t leurs 
pieds dans les l'eûtes des r o c h e r s ; la m o i n d r e 
aspéri té leur sert de point d ' appu i . Tous les ob
servateurs s ' accordent à dire q u e ces a n i m a u x 
savent par fa i tement t rouver leur vie dans les 
contrées ar ides et sauvages qu ' i ls hab i t en t , et 
qu' i ls dis t raient et égayent l ' h o m m e qui ose se 
hasarder dans ces régions dése r t e s . 

On ne sait r ien de positif au sujet de leur r e 
produc t ion , quo ique l 'on t rouve à toutes les épo
ques de l ' année des femelles ple ines . On ignore 
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combien de fois elles m e t t e n t bas . Au di re des 

indigènes, les por tées sont de q u a t r e à six pet i ts , 

qui vivent indépendan t s aussi tôt qu ' i l s peuven t 

quitter la crevasse où ils sont né s . A pa r t i r de 

ce m o m e n t , la mère n e para î t p lus s ' inquiéter 

d'eux. 

C h a s s e . — Autrefois les chinchi l las se t r o u 

vaient t rès -abondants à u n e h a u t e u r b ien m o i n 

dre que celle où ils vivent a u j o u r d ' h u i ; mais 

les poursui tes cont inue l les auxquel les ils sont 

en butte à cause de leur four rure , l eur ont fait 

gagner des zones plus élevées. Depuis les t e m p s 

les plus reculés , les moyens q u e l 'on emploie 

pour leur faire la chasse, ont peu var ié . Les E u 

ropéens se servent , à la vér i té , de fusils ou d 'ar

balètes ; mais ce procédé n 'est pas le mei l l eur , 

car si l 'animal n 'est pas t ué sur le coup , il dis

paraît dans u n t rou et est p e r d u pour le chas

seur. Les Indiens ont u n mei l leur p rocédé de 

chasse. Ils établissent des collets devant toutes 

les crevasses qu'i ls peuvent a t t e indre et les visi

tent le ma t in pour ramasser les ch inchi l las qui y 

son t re tenus . Ils en p r e n n e n t de la so r tep lus ieurs 

douzaines à la fois. O n l e u r f a i t , e n o u t r e , l a m ê m e 

chasse q u ' a u lapin en E u r o p e . Les Indiens ap

privoisent à, cet effet la be le t te du Pé rou [mustela 

agilis), qu'i ls emplo ien t c o m m e nous employons 

le furet , l ' an imal est dressé à péné t r e r dans les 

terriers et à. en rappor te r les chinchi l las qu'il y a 

rencontrés et égorgés . 

BHKUM. 

C a p t i v i t é . — On voit souvent en Amér ique 

des chinchi l las apprivoisés. La grâce de leurs 

m o u v e m e n t s , l eur p ropre té , la facilité avec la

quel le ils se rés ignent à la p r iva t ion de l iber té , 

l eur acqu iè ren t b ientô t l'affection de l ' h o m m e . 

Us sont inoffensifs, et on peu t les laisser libre

m e n t cour i r dans la ma i son . Cependant leur 

cur ios i té les r en d parfois désagréables ; ils exa

m i n e n t t ou t ce qu ' i l s r encon t ren t , et m ô m e les 

objets que l 'on p o u r r a i t croire à l 'abri de leurs 

a t t e in tes . Gr imper sur u n e table ou sur u n e a r 

moire n 'es t r ien pour eux ; souvent ils sau ten t sur 

la tête ou les épaules des gens . 

L e u r inte l l igence ne paraî t pas plus développée 

que celle des lapins et des cochons d ' Inde . Ils ne 

t émo ignen t a u c u n a t t a c h e m e n t à leur m a î t r e . 

Quoique très-vifs, ils le sont moins cependan t 

qu ' en l iber té , et ils conservent toujours un fond 

de t imid i t é . 

Il est facile de les n o u r r i r de foin et d 'herbes 

sèches , n o t a m m e n t de trèfle. E n l iber té , ils m a n 

gent des h e r b e s , des racines , de la mousse . Pour 

mange r , ils s 'asseyent sur l eur de r r i è re , et po r 

ten t leurs a l iments à la bouche avec leurs pat tes 

de devant . 

II — 122 
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LE CHINCHILLA LAINEUX — ERIOMYS LJNIGER. 

Die Wollmaus, The Chinchilla. 

C a r a c t è r e s . — Le ch inch i l l a l a ineux ou sou
ris laineuse (fig. 76) n ' a que de 38 à 40 cent , de 
long, don t le t iers environ appar t i en t à la queue . 
Sa f o u r r u r e est p lus belle et plus douce que celle 
de son congénè re . Les poils, touffus et t r è s -mous , 
on t 2 cent , su r le dos. 3 cent , et p lus aux flancs 
e t à l ' a r r iè re- t ra in . Leur cou leu r est d ' un gris 
cendré clair , à m o u c h e t u r e s p lus foncées ; le 
ven t re et les pat tes sont d 'un gris m a l ou d 'un 
gris à reflets j a u n e s . Les poi ls de la pa r t i e supé
r i e u r e de la q u e u e sont d 'un b lanc s a l e à la pointe 
et à la r a c i n e , d ' un b r u n foncé a u milieu ; la 
par t ie infér ieure de la q u e u e est b r u n e . 

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

la ineux r e m p l a c e l 'espèce p r écéden t e dans le 
Chili sep ten t r iona l et cent ra l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette es

pèce , qui ressemble b e a u c o u p au chinchi l la vul
gaire par son po r t et la cou l eu r de son pe lage , 
n ' en diffère pas non plus sous le r appor t des 
m œ u r s . El le n ' a é té long temps c o n n u e que par 
le réci t des voyageurs , et ce ne fut q u e sur les 
ins tances ré i té rées des na tura l i s tes q u e l 'on en 
vit en E u r o p e , q u e l q u e s c rânes d ' abord , puis 
des individus vivants . Hawkins , qui publ ia en 
1622 la re la t ion de son voyage, c o m p a r e le ch in 
chilla la ineux aux écureui l s ; Ovalle dit q u e ces 
espèces d 'écureui l s ne se t rouven t q u e dans la 
vallée de Guasco, que leur four ru re es t très-fine, 
t r è s -es t imôe , et les fait chasser avec a r d e u r . 
Molina, à la fin du siècle dernier , le décrivit . Il 
nous a p p r e n d q u e sa laine est aussi fine que du 
fil, et assez longue pour pouvoir ê t re filée, a Cet 
an imal , d i t - i l , hab i te sous t e r r e , dans la par t ie 
nord d u Chili ; on le r encon t r e d 'o rd ina i re réuni 
avec plusieurs de ses semblables . U s e nour r i t 
d 'o ignons et de p lan tes b u l b e u s e s , qu i sont 
c o m m u n e s dans ce pays . Il m e t bas deux fois l 'an 
de c inq à six pe t i t s . Captif, il s 'apprivoise assez 
pour ne j ama i s che rche r à m o r d r e ou à s'enfuir, 
lo rsqu 'on le p r e n d dans la ma in ; il reste t r a n 
quille q u a n d son ma î t r e le me t dans son sein ; il 
paraî t beaucoup a i m e r les caresses . Il est t rès -
p rop re , et l 'on n 'a pas à c ra ind re qu ' i l salisse 
les vê t emen t s ou qu ' i l leur c o m m u n i q u e a u c u n e 
odeur désagréab le . On peu t donc t en i r les ch in 
chillas l a ineux dans une maison sans peine et à 
peu de frais ; ils payent d 'a i l leurs l a r g e m e n t les 
soins qu 'on en p r e n d par l ' abondante toison 

qu ' i l s fournissent . Les anc iens Péruviens , bien 
p lus ingénieux que ceux d ' au jourd 'hu i , s'en ser
va ien t pour en faire des couver tu res et d'autres 
étoffes. » 

U n au t r e voyageur racon te q u e les jeunes 
gens a t t r apen t cet an imal avec des chiens , et ven
den t les peaux à des m a r c h a n d s qui les apportent 
à S a n - J a g o et à Valparaiso. Ce c o m m e r c e étendu 
m e n a c e ces a n i m a u x d ' une des t ruc t ion com
p lè te . 

CaptiTité. — E n 1827, u n chinchi l la laineux 
fut amené à L o n d r e s et déc r i t pa r Benne t t . C'é
tait un an ima l t r è s - d o u x , quo iqu ' i l cherchât à 
m o r d r e q u a n d il n ' é ta i t pas de b o n n e h u m e u r . 
R a r e m e n t on le voyait gai, et faisant des sauts. 
D 'ord ina i re , il se t ena i t assis sur son arr ière-
t ra in et pouvait, cependan t se dresser et se tenir 
sur ses pat tes de de r r i è re ; il por ta i t sa nourr i 
t u r e à la b o u c h e avec ses pat tes de devant. En 
hiver , il fallait le ten i r dans une chambre 
c h a u d e , et couvr i r sa cage d ' un morceau de 
flanelle. Il a r r acha souvent cet te couver ture et la 
déch i ra en jouan t avec. Il paraissai t préférer les 
gra ins e t les plantes savoureuses a u x herbes sè
ches , que le chinchi l la vulgai re a ime par-dessus 
t o u t . On ne p e u t m e t t r e ces deux espèces en pré
sence : on le fit une fois, aussi tôt elles se livrèrent 
un violent comba t , et la p lus faible aura i t suc 
c o m b é , sans dou te , si on ne les avait séparées à 
t e m p s . Aussi B e n n e t t croi t devoir me t t r e en doute 
q u e plusieurs individus vivent en c o m m u n a u t é . 

L e Ja rd in zoologique de H a m b o u r g a aussi pos
sédé un chinchi l la l a ineux , le seul survivant de 
sept qu i furent envoyés de Valparaiso . Les que l 
ques observat ions que j ' a i p u faire sur lui sont 
d ' accord avec celles de Benne t t ; j e crois cepen
dan t devoir ajouter q u e l q u e s détails à ceux qu'il 
a fait conna î t re . 

Le chinchi l la la ineux m o n t r e qu' i l est plutôt 
n o c t u r n e q u e d i u r n e . Il n 'es t éveillé, p e n d a n t le 
j o u r , que lorsqu 'on le d é r a n g e . Une fois il s'é
chappa de sa cage , pu t rôder à son aise dans la 
maison , et se t int caché p e n d a n t t ou t le j o u r ; il 
n ' e n fut que plus vif p e n d a n t la n u i t . On trouva 
ses t races pa r tou t . Il g r impa i t sur des étagères 
d 'un à deux m è t r e s de hau t , qu ' i l a t te ignai t p ro 
bab l emen t en s a u t a n t ; il passait pa r des ouver
tu re s de 4 à 5 cent , de d i amè t r e , à t ravers les 
gri l lages que l'on avait c rus suffisants pour l 'en
fe rmer . Sa d é m a r c h e fient à la fois de la course 
du lapin et des bonds de l ' écureui l . Dans le repos, 
il t ient la queue enrou lée ; il l ' é tend dès qu' i l 
h â t e sa course , et s 'appuie su r elle q u a n d il est 
assis ou debout . Assis, il r a m è n e ses pat tes de 
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Fig. 77. LeLagotis de Cuvier. 

devant sur la poi t r ine . Ses longues mous t aches 

sont en mouvement con t inue l . Au repos , il t ient 

ses oreilles à moit ié enroulées , mais dès q u ' u n 

bruit suspect se fait en tendre , il les dresse et les 

étend en avant. 

Le chinchilla la ineux fuit la l u m i è r e , p re sque 

avec anx ié té ; il che rche p re sque tou jours les 

endroits les plus obscurs , s'y accroupi t , en se r a 

massant sur l u i - m ê m e . L a p r e m i è r e cavité lui 

sert de re t ra i te . On n ' en tend sa voix, qui consiste 

en une sorte de g r o g n e m e n t ana logue à celui du 

lapin, que lorsqu 'on le touche . Le p r e n d - o n , il 

cherche à s 'échapper , et m o r d m ê m e pour se 

délivrer. 

D'après ce que nous avons pu voir, il préfère 

le foin et l 'herbe ; para î t déda igner les gra ins , et 

touche à peine aux rac ines succulentes . On ne 

sait s'il boit : toujours est-il qu ' i l para î t pouvoir 

se passer de boisson. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Amér ica ins man

gent la chair de cet an imal ; les voyageurs eu ro 

péens para issent ne pas la dé tes te r , quoiqu ' i l s 

s 'accordent à dire qu ' on ne peu t la c o m p a r e r à 

celle du lièvre. Mais ce qui fait qu 'on chasse les 

deux espèces de chinchi l las , c'est leur fou r ru re . 

Chaque année , on en exporte un n o m b r e consi

dérable. De 1828 à 1832, il s'en est vendu à Lon

dres dix-hui t mille p e a u x . Cette four ru re sert en 

E u r o p e à faire des bonne t s , des m a n c h o n s , des 
hordures de vê t emen t s . Une douza ine des plus 

belles peaux , de celles, pa r exemple , de l 'espèce 

qui nous occupe , vaut de 5G à 75 f rancs ; une 

douza ine de peaux de ch inch i l l a vulgai re , qu i 

sont plus grossières , ne vau t q u e de 15 à 22 

francs. Au Chili, le duve t des chinchi l las ne sert 

p lus q u ' à faire des chapeaux ; l ' a r t des indigènes a 

d isparu avec eux . La p lupar t des peaux v iennent 

m a i n t e n a n t de la côte occidenta le de l 'Amér ique . 

E E S L A G O T I S — LAGOTIS. 

Lie Hasenmduse, The Lngolis. 

C a r a c t è r e s . — De grandes oreil les ; une q u e u e 

touffue à la face supér ieure et d e la longueur du 
c o r p s ; qua t re doigts à c h a q u e p a t t e ; des m o u s 

taches t rès- longues, tels sont les ca rac tè res du 
second genre de cet te famil le . 

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

na î t que deux espèces, qui h a b i t e n t l 'une et 
l ' au t re les hau t s p la teaux des Cordil lères , im
m é d i a t e m e n t au -dessous de la l imite des neiges 
é ternel les , à u n e al t i tude de 3,900 à 5,200 m è 
tres au-dessus du n iveau de la m e r . L ' u n e se 
trouve dans le sud du Pé rou et dans la Bolivie, 
l 'autre dans le nord du Pé rou e t dans la r é p u b l i 
que de l'Equateur. 
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M œ u r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les lagotis 

sont des a n i m a u x sociables c o m m e les c h i n 

chillas ; c o m m e eux , ils sont vifs et Éveillés ; ils 

ont les m ê m e s hab i tudes , et para issent avoir le 

m ê m e rég ime . 

L E L A G O T I S D E C U V I E R — LAGOTIS CVVIER1. 

Die Easenmaus, The Lagotis. 

C a r a c t è r e » . — Le lagotis de Guvier (fig. 68) a 

à peu près la taille et le po r t du lapin ; ses pat tes 

de de r r i è re sont plus longues cependan t que celles 

de c e l é p o r i d e , e t sa longue queue l 'en dis t ingue 

i m m é d i a t e m e n t . Ses oreilles, longues de 8 cen t , 

envi ron , sont u n p e u enroulées sur leur bord 

ex te rne , et leur s o m m e t est a r rondi . Leur face 

ex te rne est couver te de poils r a r e s ; l eur face 

in te rne est p r e s q u e n u e ; le bord por te un p in 

ceau de poils assez épais. La fourrure est mol le 

et l o n g u e ; les poils sont b lancs à la rac ine , d 'un 

b lanc sale à la po in te , d 'un b run j a u n e au mi l ieu , 

et la te in le généra le du pelage est gr ise , un peu 

plus claire, et t i ran t au j a u n e sur les flancs. Les 

poils de la par t i e infér ieure et des côtés de la 

q u e u e sont cour ts e t d 'un b r u n j a u n â t r e ; ceux 

de la par t ie supér ieure , p lus longs et touffus, 

sont b lancs et no i r s ; le bou t de la q u e u e est 

c o m p l è t e m e n t de ce t te dern iè re cou l eu r . Les 

mous t aches sont noi res , t rès- longues , et a t te i 

g n e n t les épau les . 

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

de Guvier vit dans les par t ies montagneuses du 

P é r o u . 

L E S L A G O S T O M E S — LAGOSTOMUS. 

Dis Viscachas. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre a p o u r type u n e es
pèce qui ressemble plus aux chinchi l las q u ' a u x 
lagotis . On lui reconna î t p o u r caractères u n corps 
assez cour t , à dos fo r t ement b o m b é ; des j ambes 
de de r r i è re du double plus longues q u e celles de 
devant , celles-ci é tan t t e rminées pa r q u a t r e 
doigts , celles-lâ pa r t rois s e u l e m e n t ; un col 
c o u r t ; u n e tête large , a r rond ie , aplat ie au som
met , relevée sur les côtés , à m u s e a u cour t et 
ob tus ; des mous t aches épaisses, r ig ides , élas
t iques ; des oreil les méd ioc res , minces , nues 
en d e d a n s , poi lues au dehors , t r i angu la i r e s , 
di la tées à leur base ; des yeux moyens , écar tés ; 
une lèvre s u p é r i e u r e p ro fondémen t fendue ; des 
ongles cour t s et p resque cachés par les poils aux 
pa t tes de devant , longs et v igoureux aux pat tes 
de de r r i è re . Les p lantes d e celles-ci sont poi lues 

dans leur moi t ié a n t é r i e u r e , nues dans leur 
moi t ié pos té r ieure ; les p lan tes des pieds de de 
vant sont c o m p l è t e m e n t n u e s . La dent i t ion et 
l 'organisat ion in terne ne p ré sen t en t r ien de 
parLiculier. 

Ce genre ne compte q u ' u n e espèce . 

LE LAGOSTOME VISCACIIE — LAGOSTOMVS 

TRICBODACTYLUS. 

Die Viscacha. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce [fig. 78), que que l 

ques peuplades amér ica ines n o m m e n t ararouca, 
ettrui, et les Espagnols biscacha, d 'où l e . n o m de 

viscache qu ' on lui d o n n e en E u r o p e , a le corps 

couver t d ' u n e four rure assez épaisse et d 'une 

te in te généra le d 'un gris b r u n assez foncé en 

dessus. Elle a la tê te plus grise que les flancs, et 

une large b a n d e , qu i s 'é tend su r la par t ie supé

r i eu re du m u s e a u et de la j oue , est b l anche , ainsi 

q u e la par t ie infér ieure et la face in te rne des 

j a m b e s . La q u e u e est m a r q u é e de blanc sale et 

de j a u n e . 

On connaî t p lus ieurs var iétés ; la p lus com

m u n e est celle à dos g r i s - roux mê lé de noir , h 
ven t re b lanc , à b a n d e t ransversa le b r u n - r o u x sur 

la j o u e , à m u s e a u noir , à q u e u e châ ta in sale. 

L ' an ima l a 5S cent , de long, M cent , de hau t , 

et la q u e u e mesure 20 cen t . 

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

, r eprésen te les chinchi l las sur le versant oriental 

j des Andes ; on la t rouve dans les p a m p a s , depuis 

Buenos-Ayres j u s q u ' e n Pa tagon ie . Avant q u e les 

cu l tures fussent aussi é t endues qu ' au jou rd ' hu i , 

on la r encon t r a i t aussi au Pa raguay . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet an ima l , 

pa r tou t où il existe encore , se m o n t r e en grand 
n o m b r e , et on n e peu t t raverser cer ta ins e n 
droits sans en voir des t roupeaux ent iers de 
c h a q u e côté de la rou te . Il hab i t e les lieux les 
p lus déserts et les plus a r ides . Toutefois il arr ive 
j u s q u ' a u p r è s des hab i ta t ions , et le voyageur qui 
t rouve u n e g r a n d e quan t i t é de viscacheras, 
c o m m e on n o m m e ses h a b i t a t i o n s , sait qu 'un 
é tab l i ssement de colons espagnols n 'est pas loin. 

P lus ieurs voyageurs on t pa r lé des m œ u r s et 
des hab i tudes de la v iscache ; d ' un a u t r e côté, on 
a eu des individus vivants en E u r o p e , en sorte 
que l 'histoire na ture l le de cet te espèce nous est 
assez bien c o n n u e . 

C'est, c o m m e nous venons de le d i r e , dans les 
plaines a r ides , couver tes au p lus de que lques ra res 
p lan tes , q u e les viscaches s 'é tabl issent (Pl. XXII) . 

j Elles c reusen t en c o m m u n des te r r i e r s t r è s -
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Fig. Le LugosLome Viseadle. 

étendus, près des buissons ou dans le voisinage des 

champs cult ivés. Ces ter r iers sont formés d 'un 

grand n o m b r e de couloi rs , ayant souvent de q u a 

rante a c inquante ouver tures ; ils sont divisés en 

un grand n o m b r e de c h a m b r e s , suivant le n o m b r e 

de familles qui y logent . Hui t à dix familles ha

bitent ainsi u n e m ê m e d e m e u r e ; mais il arr ive 

f réquemment alors qu 'une par t ie la qui t te , et se 

creuse u n nouveau te r r ie r au voisinage de l ' an

cien ; c'est ce qui arr ive éga lement lo rsque le h i 

bou des cavernes vient s 'établir dans leur habi ta 

t ion. Il en résul te q u e souvent le sol est complè

t emen t miné sur une é t e n d u e de p lus ieurs k i lo

mètres carrés, c o m m e on le voit n o t a m m e n t dans 

la r épub l ique Argen t ine , dans la province de 

San ta -Fé . 

La famille reste cachée dans sa d e m e u r e tou te 

la j o u r n é e ; au couche r du soleil, u n e viscache 

sort, puis une a u t r e , et, au c répuscu le , on voit 

déjà une n o m b r e u s e société réun ie à l 'entrée des 

ter r iers . Après s 'être assurée que le pays est sûr, 

la bande c o m m e n c e à rôder au tour dis la d e m e u r e 

c o m m u n e ; o n en voit se l iv re ra des j eux , e t l e u r s 

g rognements se font e n t e n d r e j u s q u ' à u n e cer ta ine 

dis lance. Enfin, tou t est t ranqui l le ; c'est l ' instant 

du repas . Elles m a n g e n t tou t ce qu'el les t rouvent , 

herbes , rac ines , ccorces . Y a-t-il des c h a m p s i 

dans le voisinage, elles s'y r enden t et les pi l lent . 

En a n i m a u x t r è s - p r u d e n t s , j ama i s elles n 'ou

blient de veiller à leur sécur i té . L ' u n e ou l ' au t re 

se dresse sur ses pa t tes de der r iè re , et r egarde 

tou t a u t o u r d'elle. Au moindre bru i t , t o u t e la 

bande p r e n d la fuite en poussan t des c r i s , et se 

réfugie dans les t e r r i e r s . L e u r p e u r est te l le , 

qu 'el les c r i en t encore lorsqu 'e l les sont au fond 

de leurs d e m e u r e s . Antoine Gœr ing n ' en tend i t 

j ama i s les viscaches cr ier en c o u r a n t ; mais , cha

que fois qu ' i l s ' approcha d 'un te r r ie r , les cris des 

a n i m a u x qui s'y é ta ien t réfugiés le f rappèrent . 

Les viscaches r e s semblen t beaucoup aux lapins 

dans leurs m o u v e m e n t s ; elles leur sont néan 

moins de beaucoup infér ieures en agi l i té . Elles 

sont gaies, éveillées, t rès-encl ines à j o u e r . Dans 

leurs excurs ions , elles folâtrent c o n t i n u e l l e m e n t , 

se poursu iven t m u t u e l l e m e n t , s a u t e n t l ' u n e après 

l ' au t re , e t c . C o m m e le chacal e t le r ena rd de 

l 'Amér ique du Sud, elles ont la cur ieuse h a b i 

tude de r a p p o r t e r et d 'entasser à l ' ent rée de leurs 

terr iers tout ce qu'el les t rouvent . On y r e n c o n t r e 

des os, des brout i l les , des bouses de vache, u n e 

masse d 'objets qu i ne peuven t leur être d ' aucune 

ut i l i té , et les gauchos , dès qu ' i ls ont pe rdu quel 

que chose , se r e n d e n t aux viscacheras les p lus 

i p roches , b ien cer ta ins qu ' i ls sont de l'y t rouver. 
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Elles ne ga rden t r ien dans l ' in tér ieur de leurs ter

r ie rs , pas m ê m e les cadavres de leurs semblab les . 

Amassent -e l les des provisions p o u r l 'hiver, et 

s 'en nour r i s sen t elles p e n d a n t la saison r igou

r e u s e ? C'est ce don t cm peu t encore d o u t e r ; u n 

seul des anciens natura l i s tes en fait men t ion . 

L e u r voix, forte et désagréable , consiste en u n 

ronflement , u n g rognement qu' i l est difficile de 

décr i re . 

On ne sait r ien de bien positif au sujet de leur 

r ep roduc t i on . La femelle doit m e t t r e bas de deux 

à qua t r e pe t i t s , qu i sont adul tes au bou t de deux 

ou de qua t r e mois . Gœring n ' a j a m a i s vu de fe

melles ayant p lus d 'un pet i t . L a m è r e le ga rde 

auprès d'elle, le soigne avec b e a u c o u p de t e n 

dresse, et le défend avec courage . Une fois, il 

blessa d 'un coup de feu une femelle et son nou r 

r i sson; ce lui -c i t omba , la m è r e n 'étai t pas m o r 

t e l l ement a t te in te . Quand Gœring s ' approcha 

p o u r p r end re sa proie , la m è r e s'efforça d ' en le 

ver son p e t i t ; elle t ou rna i t a u t o u r de lu i , et pa

raissait fort t o u r m e n t é e de voir q u e ses efforts 

é taient impuissants . A l ' approche du chasseur , 

elle se dressa sur ses pa t tes de de r r i è r e , fit u n 

bond , et s 'élança su r lui en g rondan t avec u n e 

telle fureur , que Gœring du t la r epousse r à coups 

de crosse. Quand elle vit que t o u t étai t inut i le , 

qu 'e l le ne pouvai t plus sauver son pet i t , elle se 

re t i ra d a n s son te r r ie r , mais en l ançan t au m e u r 

t r ie r des regards où bri l la ient à la fois la p e u r et 

la colère . 

La v iscache a des ennemis na tu re l s : le con

dor s'en n o u r r i t ; les chiens sauvages , les renards 

la poursu iven t avec a rdeur , et l 'opossum la sui t 

j u sque dans ses demeures . Malgré la des t ruc t ion 

qu ' en font ces a n i m a u x , le n o m b r e des visca-

ches ne d iminuera i t pas , si les cul tures , en s 'é-

t endan t , ne les refoulaient de plus en plus . 

L ' h o m m e , en p renan t possession du sol, devient 

son e n n e m i le plus redou tab le . 

C h a s s e . — On chasse la viscache moins p o u r 

se p r o c u r e r sa peau ou sa cha i r que p o u r l 'em

pêche r de t rop mine r le sol. Il est en effet dange 

r e u x de passer à cheval sur les t e r ra ins qu 'e l le ha

bi te en t rop grand n o m b r e . Le cheval enfonce ses 

pieds dans ses couloirs , qu i sont p re sque à fleur 

de t e r r e , et il s ' empor te , si toutefois il ne s 'abat 

pas ou ne se casse pas une j a m b e . 

C o m m e les viscache» s 'é tabl issent volontiers 

là où croit une espèce de peti t melon sauvage 

a m e r dont elles font l eur n o u r r i t u r e , les indi 

gènes , en voj^ant ce m e l o n , j ugen t q u ' u n e visca

c h e r a est dans le voisinage. La plante est donc 

pour eux l ' indice d 'un endroi t pér i l leux qu ' i l 

leur faut éviter. Les gauchos , qui n ' a imen t pas à 

ê t re arrêtés dans leurs courses , détestent par 

conséquen t les viscaches , et me t t en t tous les 

moyens en usage pour les éloigner. Us brûlent 

les he rbes au voisinage de leurs hab i ta t ions ; 

d ' au t res fois, ils i n o n d e n t les te r r ie r s , et les ani

m a u x , forcés de les a b a n d o n n e r , sont saisis par 

des ch iens dressés à les chasser . 

Gœr ing a assisté à une chasse de ce genre . On 

creusa un fossé a l lant d 'un canal j u s q u ' a u x vis

cacheras , et on y fit en t r e r de l ' eau. Plusieurs 

h e u r e s se passè ren t avant q u e ce terr ier fût 

r emp l i : l 'on n ' en tend i t d ' abord q u e les grogne

m e n t s habi tue ls des a n i m a u x . Enfin, l 'eau les 

força à sort ir et ils se m o n t r è r e n t à l 'entrée du 

te r r ie r ; m a i s , à la vue des chasseurs et des 

chiens , ils r e n t r è r e n t en g rondan t . L 'eau , ce

pendan t , mon ta i t tou jours , le dange r croissait, 

et ils furent cont ra in ts de p r e n d r e la fuite. A 

l ' i n s t an t , les chiens sont de r r i è re e u x , une 

chasse cur ieuse a l ieu , et les viscaches , mal

gré leur défense désespérée , finissent par suc

comber l 'une après l ' au t re . Gœring a vu des vis

caches en t ra îner dans leur t e r r ie r les cadavres 

de leurs semblab les . Il en t u a une d 'un coup de 

feu a u n e faible d i s t ance ; m a i s , avant qu'i l pût 

arr iver , le cadavre avait d i spa ru dans les galeries 

de l 'habi ta t ion sou te r ra ine . 

On tue aussi des viscaches à l'affût, et on les 

p r e n d à des collets p lacés aux ent rées des ter

r i e r s . 

Les Indiens sont dans la c royance q u ' u n e vis

cache , enfermée dans sa d e m e u r e , n ' en peut sor

tir si ses compagnons n e v iennent la délivrer. 

Aussi , lorsqu' i ls on t découver t u n viscachera 

dont ils veu len t p r e n d r e les hab i t an t s , ils en 

bouchen t toutes les issues , et , p o u r empêche r 

q u e des secours n ' a r r iven t d u dehors , ils at ta

chen t u n chien sur le l ieu, en a t t endan t qu ' i l s re

v iennent pourvus de collets, de filets et de furets, 

p r o p r e s à dé loger et à c a p t u r e r les pr i sonniers . 

C a p t i v i t é . — P r i s e s j e u n e s , les viscaches s'ap

privoisent r ap idemen t , et peuvent être a isément 

conservées . La seule viscache q u ' o n ait vue en 

E u r o p e , en 1814, étai t t r è s - fa rouche , morda i t et 

griffait; elle présenta i t tou tes les par t icular i tés 

q u e l 'on a a t t r ibuées aux viscaches sauvages. On 

la nourr issai t avec d u pa in , des carot tes et d 'au

tres substances semblab les . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Indiens m a n g e n t 

la chair de la viscache et ut i l i sent sa four rure , 

qui a bien moins de valeur q u e celle des chin

chil las . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES CTENOMYDES ou MURÏFORMES — PSAMMORYGTM. 

De Schrotmàuse ou Trugratten. 

C a r a c t è r e s . — Nous voici arr ivés à u n e famille 

de rongeurs mur i fo rmes , mais qui n 'ont avec les 

rats que des rappor t s ex té r i eurs . L e u r port, la 

couleur de leur pe lage , leurs oreilles cour tes , 

larges, à poils r a res , leurs doigts au n o m b r e de 

quatre aux pat tes de devant , de cinq à celles de 

derr ière , leur queue l o n g u e , écai l leuse , l eur 

donnent bien cer ta ine r e s semblance avec les rats ; 

mais des carac tè res t r anchés les en séparent . 

Leur pelage est ro ide , mê lé m ê m e de que lques 

piquants aplat is et annelés , leur queue est poi lue 

et même touffue. Us ont qua t re mola i res , don t 

la couronne por te t rois ou qua t re plis d 'émai l . 

L'arcade zygomat ique est percée d 'un t rou par 

lequel passe une par t ie du musc l e massé te r qu i 

s'insère, en avant, s u r les côtés du m u s e a u . Cette 

disposition ne se r encon t r e q u e chez les espèces 

de cette famille et chez q u e l q u e s au t res rongeu r s . 

La colonne ver tébra le c o m p r e n d : 7 ver tèbres 

cervicales, 11 ve r tèbres dorsales, 3 à 4 ver tèbres 

sacrées, 24 à 44 ver tèbres c a u d a l e s ; le n o m b r e 

des ver tèbres lombaires est t rès-var iable . 

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

mydés sont p r o p r e s aux forêts ou aux lieux 

découverts de l 'Amér ique du Sud et de l 'Afrique. 

I t lœnrs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On les r e n 

contre dans les ha ies , dans les buissons , a u b o r d 

des rou tes , ent re les r o c h e r s , p rès des fleuves et 

des torrents , et m ê m e sur les côtes . 

Us vivent en société dans des te r r ie rs qu'i ls se 

creusent eux -mêmes . Que lques -uns sont de véri

tables a n i m a u x fouisseurs , et ont des hab i tudes 

presque souterra ines c o m m e les t a u p e s ; d ' au t res 

habi tent les forêts et g r i m p e n t su r les arbres . La 

plupart ont des m œ u r s noc tu rnes . Quoique leurs 

formes soient lourdes , ils se m e u v e n t cependan t 

avec agil i té, soit sous t e r r e , soit sur les b ranches 

des arbres . P lus ieurs sont a q u a t i q u e s , nagen t e t 

plongent à mervei l le . 

Comme la p lupa r t des au t res rongeur s , ils ont 

une nou r r i t u r e végétale ; que lques -uns , cepen

dant, se nour r i s sen t de lézards, de coquil lages et 

de mol lusques . 

D'après ce q u e l'on sai t , ils n 'ont pas de 

sommei l h ivernal : ils amassen t cependan t des 

provisions d 'hiver. 

L 'ouïe et l 'odora t sont leurs sens les plus pa r 

faits; la vue n'est bonne que chez q u e l q u e s - u n s ; 

et chez ceux qui vivent sous t e r r e , ce sens para î t 

exister à pe ine . L e u r in te l l igence est m é d i o c r e ; 

les plus grandes espèces seules en font p r e u v e . 

Les uns on t u n peu du courage et de la ruse des 

r a t s ; mais la p lupar t sont craint i fs , méfiants , 

lâches. 

L e u r fécondité est assez g rande , le n o m b r e de 

leurs pet i ts varie de deux à sep t ; ils on t p lus ieurs 

por tées pa r an , c o m m e les au t res r o n g e u r s ; ils 

peuven t , q u a n d ils sont en bandes , causer de 

grands ravages dans les p lan ta t ions , e t l eu r s 

dégâts n e saura ien t ê t re compensés par la faible 

uti l i té dont sont p o u r l ' h o m m e leur cha i r et l eu r 

peau . 

C a p t i v i t é . — Us suppor t en t assez faci lement la 

cap t iv i té ; que lques -uns m ê m e semblen t s 'en a c 

c o m m o d e r pa r fa i t ement . Us sont cu r i eux , agi les , 

a p p r e n n e n t vite à conna î t r e leur ma î t r e , e t l ' amu

sent pa r leur genti l lesse. 

L E S O C T O D O N S — OCTODON. 

Lie Strauthr<itten. 

C a r a c t è r e s . — Les oc todons , qu i forment le 

p remie r genre de la famil le , é tabl i ssent c o m m e 

u n e t rans i t ion en t r e les rats et les é c u r e u i l s ; ils 

re s semblen t m ê m e p lus à ceux-ci q u ' à ceux-là, e t 

Molina a fait un écureu i l d 'une de leurs espèces . 

Us ont le corps cour t , r a m a s s é , le cou gros e t 

cour t , la tê te g r ande , la queue écail leuse avec u n 

pinceau de poils au b o u t , les pat tes de d e r r i è r e 

b e a u c o u p plus longues que celles de devant , 

pourvues chacune de c inq doigts a rmés de grif

fes; des oreil les m o y e n n e s , assez larges , d r o i t e s , 

a r rondies à la p o i n t e , couvertes d e poils r a r e s ; 

des yeux m o y e n s ; la lèvre supér ieure fendue ; 

des incisives lisses, p o i n t u e s ; des mola i res d é 

pourvues de racines, la c o u r o n n e offrant u n des 

sin en hu i t de chiffre (d 'où le n o m A'octodon). 
Leur pelage est abondant ; leurs poils sont cour t s , 

secs, grossiers . 

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

le Chili, le P é r o u et la Bolivie. 
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Fig. 79. L'Ocl 

L'OCTODON nu CUMMING — OCTODON CUMXIKGII. 

Der J)egu. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 79), q u e l 'on 
conna î t d a n s sa pa t r ie sous le n o m de dégu, res
semble u n peu a u loir, au moins par la cou leur . 
Il a le dos hrun-gr i s , i r r égu l i è r emen t t ache t é ; le 
vent re g r i s - b r u n ; la poi t r ine et la n u q u e plus 
foncées , la rac ine de la queue plus claire , presque-
b l a n c h e ; les oreil les, d 'un gris foncé à l eu r face 
ex te rne , sont b lanches à l eu r face i n t e r n e ; les 
m o u s t a c h e s sont en part ie b l anches , en par t ie 
noires ; la q u e u e , noi re en h a u t e t à sa hase , est 
gris clair sur le t ie rs a n t é r i e u r de sa face infé
r i eu re . Sa l o n g u e u r totale est de 27 cent . , sur 
lesquels un peu plus de 8 cen t , a p p a r t i e n n e n t à 
la q u e u e ; il est h a u t de 8 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'octodon de 

C u m m i n g ou dégu , est u n des a n i m a u x les plus 
c o m m u n s du Chili cen t ra l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Les dégUS, 

dit P œ p p i g , h a b i t e n t par cen ta ines les haies et les 
bu i s sons ; a u voisinage m ê m e des villes, on les voit 
cour i r sans crainte sur les r o u t e s , péné t r e r dans 
les c h a m p s et les j a rd ins , où ils causen t beaucoup 
de dégâts . R a r e m e n t ils qu i t t en t le sol pour 

on de Cumming. 

gr imper sur les bu i s sons ; ils a t t e n d e n t avec une 
témér i t é provoca t r ice l ' approche de leur ennemi , 
puis d ispara issent dans u n de leurs ter r iers pour 
ressort i r b i en tô t pa r u n e a u t r e ouve r tu re . Us ont 
p lu tô t les m œ u r s d 'un campagno l q u e celles d 'un 

' r a t . Malgré la d o u c e u r du cl imat , ils amassent des 
provisions, mais i l s n ' on t pas d e s o m m e i l h i v e r n a l . 

Quoique l 'espèce soit t r è s - c o m m u n e , on ne 
connaî t pas encore l ' époque de l ' accouplement , 
la d u r é e de la ges ta t ion , le n o m b r e des peti ts . 
On peu t s e u l e m e n t d i re q u e sa mul t ip l ica t ion est 
cons idérab le . 

C a p t i T i t é . — L 'oc todon de C u m m i n g sup
por te t r è s - b i e n la capt ivi té , s 'apprivoise rap ide
m e n t e t sa genti l lesse est e x t r ê m e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Sauf l ' ag r émen t qu'i l 

p e u t p r o c u r e r q u a n d on l'élève en captivi té , il 
n 'est d ' a u c u n e u t i l i té . On n 'emplo ie ni sa chair 
ni sa p e a u . 

V a r i é t é . — Dans les h au t e s m o n t a g n e s du 

Chili, à u n e a l t i tude de 3,000 m è t r e s , vit un 

octodon que beaucoup de na tura l i s tes ne regar

den t q u e c o m m e u n e variété locale d u dégu . Sa 

s t a tu re p lus v igoureuse , sa couleur tou te diffé

ren te , s emblen t cependan t t é m o i g n e r qu ' i l forme 

u n e espèce différente. 
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Fig. 80, Le Ctônome miigelLanique, 

L E S C T E N O M E S — CTENOMYS. 

Die Kammratten. 

C a r a c t è r e s . — Pa r leur p o r t , les c ténomes 

sont in termédia i res , en que lque sorte, aux rats 

p rop remen t dits et aux h a m s t e r s ; p lus ieurs 

d 'entre eux ressemblent m ê m e beaucoup à ceux-

ci. Ils on t le corps ramassé , cy l ind r ique ; le cou 

gros et court ; la tête cour te ; le museau obtus ; des 

jambes médiocres ; c inq doigts à chaque pa t t e , 

armés de forts ongles p ropres à fouir et couverts 

à leur racine de poils du r s , roides, disposés en 

peigne; la queue cou r t e , épaisse, à bout t r o n q u é , 

couverte d'écaillés disposées en anneaux et de 

poils très-fins. Les poils du corps sont c o u c h é s ; 

ceux de la tête ont moins de longueur que ceux 

du t r o n c ; quelques poils soyeux seuls font saillie. 

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

mes, que l 'on n o m m e vu lga i rement rats à pei
gne, à cause des poils résis tants qu i enveloppent 

la base des ongles , sont p ropres à l 'Amér ique 

méridionale. Ils sont r é p a n d u s depuis le sud du 

Brésil j u s q u ' a u détroi t de Magellan. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Leurs yeux 

petits, leurs oreilles p resque en t iè rement cachées 

sous le pe lage , ind iquen t qu ' i l s m è n e n t une vie 

souter ra ine . Ils sont , en effet, sous le rappor t des 

hab i tudes , de véri tables t aupes , et se creusen t 

de longs couloirs sou te r ra ins . 

BREHM. 

On a d m e t cinq o u six espèces de c ténomes, 

pa rmi lesquelles la suivante est u n e des plus in

téressantes à c o n n a î t r e . 

L E C T É N O M E M A G E L L A N I Q U E — CTENOMYS 

MAGELLANICUS. 

Der Tuculuco, The Tucutuco. 

Le voyageur qui t raverse p o u r la p r e m i è r e fois 
les pays habités par ce c t é n o m e , entend des sons 
par t icul iers , saccadés , g r o n d e u r s , qui paraissent 
sortir de te r re , et r e p r o d u i r e à peu près les syl
labes tucutuco; ce sont les cris de l ' an imal dont 
nous allons e squ isser l 'h is toire , et que les Pata-
gons n o m m e n t tucutuco, pa r imi ta t ion de son cri. 

C a r a c t è r e s . — L e c t énome mage l lan ique (fig. 

80) est à peu près d e la taille d ' u n h a m s t e r à demi 
adul te . Il a 20 cent , de long, 10 cent , de hau t , et 
sa queue mesure 8 cen t . Le dos est b run-g r i s , à 
reflets j a u n â t r e s , et fa ib lement m o u c h e t é de 
noir . Les poils sont couleur de p l o m b , avec la 
racine et la pointe gr is de cendre , t i r an t un peu 
s u r l e b r u n . Que lques poils soyeux, épars , o n t u n e 
pointe noire ; ces poi ls soyeux m a n q u e n t sous le 
vent re , ce qui r e n d cet te par t ie plus c la i re . Le 
men ton et la gorge sont d 'un j a u n e fauve p â l e ; 
les pattes e t la queue sont b lanches . 

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

magel lan ique a été découver t par Darwin , à l'est 

du dé t ro i t de Magel lan ; on l'a ensui te trouvé 

1 1 — 1 2 3 
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Fig. R l . Le Cercomys mineur. 

plus au n o r d et à l 'ouest , dans u n e grande par t ie 

de la Pa tagon ie . Il y habi te les plaines sèches, 

ar ides et sablonneuses . 

M i i ' u r » , h nul i n il es e t r é g i m e . — Il creuse, 

c o m m e les taupes , des conduits souterra ins t rès -
é tendus ; travaille la nu i t , et paraî t se reposer le 
j o u r , quoiqu ' i l fisse alors f r é q u e m m e n t en tendre 
sa voix. Sa m a r c h e est lourde et maladro i te . 11 
lui e s t ' imposs ib l e de franchir , en sau tan t , le 
m o i n d r e obstacle, et il est si é tourdi que l 'on 
peu t faci lement le p r e n d r e lorsqu ' i l se t rouve 
hors de son te r r ie r . 

L 'ouïe et l 'odorat paraissent être ses sens les 
plus parfai ts . La vue est très-peu développée ; il 
est m ê m e des espèces qui para issent être com
p lè temen t aveugles. 

Le c t énome t u c u t u c o se nour r i t des racines 
des plantes qui poussent dans ces parages ; il en 
amasse des provisions ; cependan t il ne paraî t 
pas avoir de sommei l h iverna l . 

Dans p lus ieurs endroi ts , les t ravaux souter
ra ins de cet an imal sont un danger pour le voya
geur à cheval . 

On ne sait rien sur le mode de reproduc t ion , 
l ' époque de l ' accouplement , le n o m b r e des 
petits de l 'espèce. 

C a p t i v i t é . — Les c ténomes captifs que pos
séda Darwin furent bientôt apprivoisés ; ils ne 
m o n t r a i e n t aucune in te l l igence . P o u r mange r , 
ils por ta ien t leur n o u r r i t u r e à la bouche avec 
leurs pattes de devant . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . —• Les Pa tagons , qui, 

dans leur pauvre pa t r i e , n ' o n t pas grand choix 

d 'a l iments , m a n g e n t la cha i r de cet te espèce et la 

chassent avec a rdeu r . 

L E S CERCOMYS — CERCOMYS. 

Die Rammsratten. 

C a r a c t è r e s . — Les cercomys forment le t ro i 

sième genre de cet te famille. Ce genre , que ca

ractér i se p r inc ipa lement u n e queue t rès - longue , 

écailleuse et nue c o m m e celle des ra ts , ne ren 

ferme q u ' u n e espèce . 

L E C E R C O M Y S M I N E U R — CERCOMYS CVNICVLJRIVS 

Die Rammsratte. 

C a r a c t è r e s . — Le cercomys m i n e u r [fig. 81) 

est un rongeur à chanfre in t r è s -bombé , à grandes 
orei l les , à grands yeux , à lèvres épaisses, à lon
gues mous t aches , à ongles v igoureux ; il a un 
pelage m o u et épa i s , b run- jaune sur le dos, 
b lanchâ t r e sous le ven t r e . Son corps a 16 cent , 
de long, et sa queue en mesure 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Il habi te le 

Brésil, n o t a m m e n t la province de Mina. 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — On ne sait r ien sur 

ses hab i ludes . 
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LES E C H I M Y S — ECU1MYS. 

Die Lanzenratlen. 

Caractères . — Les ech imys , vu lga i r emen t 

nommés rats à lance, rats épineux, on t le por t des 

rats, la tête épaisse, le museau obtus , la lèvre 

supérieure fendue, les yeux pet i t s , les oreilles 

droites, le cou cour t , le t ronc épais, les j a m b e s 

courtes, cinq doigts aux pieds de der r iè re , q u a t r e 

à ceux de devant , avec u n pouce rud imen ta i r e , 

tous munis d 'ongles u n peu recourbés . La queue 

est tronquée et couver te de poils fins sur toute 

son étendue ; la four rure est formée de poils 

mous, entre lesquels passent des p iquan ts n o m 

breux, à deux t r a n c h a n t s , incl inés en a r r i è re , 

aplatis, un peu bombés sur leur face supér ieure , 

incurvés sur leur face infér ieure . Les incisives 

sont assez minces et b r u n e s . 

Les espèces se d i s t inguen t par la présence ou 

l'absence des p iquan t s ; pa r la queue poilue ou 

écailleuse. 

L'ECHIMYS É P I N E U X — ECHIMYS SPI1XOSVS. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, dont la taille est 

celle du rat , est d 'un gris roussâtre sur le corps , 

blanche en dessous. Sa queue , couverte d ' un 

assez grand n o m b r e de poils cour ts , est b e a u c o u p 

moins longue q u e le corps , qui a de 20 à 25 cent . 

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

l'echimys épineux dans le sud du Paraguay , 

mais il y est r a r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Rengger a 

pu l'observer à l 'é tat de n a t u r e ; voici ce qu' i l en 

dit : « Il vit souvent en g randes sociétés sur les 

flancs des montagnes sablonneuses ; il s'y c reuse 

un conduit souter ra in s inueux , serpentant , de 

1 mètre et demi à 2 mè t r e s de long, et de que l 

ques centimètres de large ; il n 'est pas à plus de 

16 cent, sous t e r re . Ce couloir n ' a d 'ordinai re 

qu'une issue. Au fond est un nid d 'he rbes sèches. 

J'y trouvai u n e fois deux peti ts nouveau-nés , 

aveugles, dont les p iquants é ta ient encore mous . 

« Cet an imal para i t se nour r i r de rac ines , 

d'herbes, des graines et des fruits des buissons, 

les seuls a l iments végétaux qu' i l puisse t rouver 

dans les lieux qu' i l h a b i t e . 

« Très- rarement il qui t te sa d e m e u r e p e n d a n t 

le jour ; au c répuscu le , j ' e n ai vu à plus de 

trente pas de leur te r r ier . Quand on passe la 

nuit en plein air, on en tend souvent , c o m m e l'a 

fait r emarquer d 'Azara , son cri : cu-tu, dont , en 

divers endroi ts , on a fait son nom. » . 

L E S C A P R O M Y S — CAPROMYS. 

Die Ferkelratten. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces qui composent ce 

genre ont une taille assez forte, le corps cour t e t 

épais , l ' a r r iè re- t ra in v igoureux , le cou cour t e t 

g ros , la tête assez longue et large , le museau al

longé , ob tus , les oreilles larges , moyennes , 

p resque n u e s , les yeux g rands , la lèvre s u p é 

r i e u r e fendue , les pat les fortes, cinq doigts à 

celles de der r i è re , qua t re à celles de devant , a r 

més d'ongles longs , recourbés , acérés , u n pouce 

rud imen ta i r e , po r t an t un ongle plat, u n e q u e u e 

de moyenne longueur , poi lue et écail leuse. Le 

pelage est épais, r u d e , grossier et br i l lant . 

L E C A P R O M V S D E F O U R N I E ! » — CAPROMYS 

FOURNIEHI. 

Die Huila Congo.. 

Cette espèce est la p lus in téressante du g e n r e 

et la plus a n c i e n n e m e n t connue des na tura l i s tes . 

Oviedo, dans u n ouvrage publ ié en 1525, en par le . 

Il la n o m m e chemi, et di t que c'est u n animal 

semblable au lapin ; q u ' o n la t rouve à Sa in t -

D o m i n g u e , e t qu ' i l forme la p r inc ipa le n o u r r i 

t u r e des ind igènes . Mais, t r en te -deux ans après la 

découver te de l 'Amér ique , l 'espèce avait consi

dé rab lemen t d i m i n u é , pa r sui te de la chasse q u e 

lui faisaient les indigènes , et m a i n t e n a n t on ne 

la t rouve plus q u ' à Cuba, et encore elle a c o m 

p lè temen t disparu des endroi ts peup lés . 

C a r a c t è r e s . — Le capromy s d e F o u r n i e r (/?(?·.82) 

adul te a un demi -mè t re de long envi ron , 16 ou 

19 cent , de h a u t , et sa q u e u e m e s u r e 22 cen t . Il 

pèse de 6 à 8 livres. Son pelage est gris j a u n e 

et b r u n ; la c r o u p e est rousse , la poi t r ine et le 

ven t re sont b r u n - g r i s sale, les pa t tes no i res , les 

oreilles foncées, le ven t re est m a r q u é d 'une 

bande longi tudinale gr ise . Souvent le dos est 

très-foncé, les poils sont gris pâle à leur rac ine , 

puis noi r foncé, roux- jaune , et enfin noirs à la 

pointe . Aux flancs, et su r tou t à l 'épaule, font sail--

lie que lques poils b lancs , p lus forts et plus longs . 

Chez les j e u n e s an imaux , le b run t ire sur le 

verdâtre , et est fa ib lement m o u c h e t é de noir . 

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

c o m m e ses congénères , est p rop re à l'île de Cuba. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 habi le 

les forêts épaisses, et vit sur les arbres ou dans les 

buissons les p lus touffus. Il a des habi tudes noc 

tu rnes . Ses mouvemen t s , sur les a rbres , sont agi-
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les, sinon rapides ; à ter re , sa d é m a r c h e est lourde , | 
par su i te du g rand déve loppemen t d u t ra in de 
de r r i è re . Cet animal se sert de sa q u e u e en gr im
pant , p o u r se tenir ou p o u r garder son équi l ib re . 
A t e r r e , il s 'assied souvent à la m a n i è r e des l iè
vres ; parfois, il fait de peti ts bonds c o m m e les la
p ins , ou par t d 'un galop lourd c o m m e le p o r c . 

L 'odora t est le plus développé de ses sens . Le 
bou t de son m u s e a u , ses nar ines la rges , obli
q u e s , en tourées d 'un bord élevé, séparées pa r 
un sillon profond, sont con t inue l l emen t en m o u 
vemen t , dès que quelque chose d ' inconnu le 
frappe. Son in te l l igence est faible. E n s o m m e , 
le capromys est doux, craintif et sociable. Lor s 
qu ' i l se voit seul, il se m o n t r e inqu ie t , appel le 
ses c o m p a g n o n s par des sifflements a igus , et té
moigne sa joie pa r un sourd g r o g n e m e n t , q u a n d 
il les re t rouve . Il vit en bonne h a r m o n i e avec 
ses semblables , ne se d i spu tan t j a m a i s avec eux , 
pas m ê m e pour la n o u r r i t u r e . Sont-ils p lus ieurs 
ensemble , i l s jouent , se ba l t en t , mais sans se dé
pa r t i r j a m a i s de leur bonne h u m e u r . Les pour 
su i t -on , ils se défendent avec courage , et m o r 
d e n t fo r tement les pe r sonnes qu i les p r e n n e n t . 

Nous m a n q u o n s de r ense ignemen t s au sujet 
d e l ' époque d u r u t et d u n o m b r e des pet i t s . 

Leur n o u r r i t u r e consiste en fruits, en feuilles, 
en écorce . Les cap romys captifs m o n t r e n t b e a u 
coup de goût pour les p lan tes à odeur for te , 
tel les que la m e n t h e , la mél isse , que les au t res 
r o n g e u r s déda ignen t d 'o rd ina i re . Ils boivent 
t r è s -peu d 'eau , mais ils ne peuven t cependan t 
c o m p l è t e m e n t s'en passer. 

C h a s s e . — Dans p lus i eu r s can tons de l ' î le de 
Cuba, où il est c o n n u des créoles espagnols sous 
le n o m d'agulia ou huila conga, on chasse le ca
p romys pour se p r o c u r e r sa cha i r . Les nègres 
su r tou t sont t rès-ardents à cet te chasse . Us p o u r 
suivent l eur gibier s u r les a rb re s , l ' a t t rapent au 
mi l i eu des b r a n c h e s , ou me t t en t su r sa piste des 
ch iens qui ne t a rden t pasà s'en e m p a r e r et à le t u e r . 
Autrefois, les ind igènes ont dû employer à ce t te 
chasse leurs ch iens sauvages, a r b o r i g è n e s , le car-
rasissi, assez semblab le au chacal , que l 'on t rouve 
encore dans la Guyane . Au lieu de l a n t e r n e s , ils 
se servaient de papi l lons l umineux , q u e les fem
mes qu i les a cco mp ag n a i en t por ta ien t dans leurs 
cheveux. 

L E S M Y O F O Ï A M E S — MYOPOTAMUS. 

Die Schweifbiber. 

Nous rappor tons encore à ce t te famille un 
g e n r e que que lques a u t e u r s ont rangé dans le 
voisinage des cas tors . L 'espèce qu i le compose a, 
en effet, le por t e t les m œ u r s de ces a n i m a u x ; 
mais sa q u e u e a r r o n d i e , longue , les pa r t i cu l a r i 
tés de sa s t r u c t u r e i n t e rne , l 'en séparen t . 

C a r a c t è r e s . — Les m y o p o t a m e s sont c a r a c 
térisés par u n corps bas ; un cou c o u r t et é p a i s ; 
u n e tê te grosse, cour te , la rge , aplat ie a u som
m e t , à m u s e a u obtus ; des yeux m o y e n s , ronds 
et sa i l lan ts ; des oreilles pe t i tes , rondes , p lus h a u 
tes q u e larges ; u n e lèvre s u p é r i e u r e e n t i è r e ; des 

I m e m b r e s cour t s et v igoureux , les pos tér ieurs 
| un peu plus longs que les an t é r i eu r s ; c inq doigts 
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Fig. 83. Le Cojpou. 

à chaque pa t te , que réuni t à la base u n e m e m 

brane na ta to i re , ceux de der r iè re é tan t plus longs 

que ceux de devant , qu i sont l ibres. Tous ces 

doigts sont a rmés d 'ongles longs , r ecourbés et 

acérés ; le doigt in te rne des pieds de devant seul 

porte un ongle pla t . La q u e u e est longue, t rès-

épaisse à sa rac ine , décroissant insens ib lement 

jusqu 'à l ' ex t rémi té , pa r fa i t ement a r rond ie , écai l-

leuse et couver te de poils ro ides , serrés et cou 

chés. Le pelage est épa i s , assez long et s o u p l e ; 

il est formé par u n duvet c o u r t , m o u , flo

conneux, à peu près impéné t r ab le à l 'eau, et par 

des poils soyeux, longs , m o u s , fa ib lement lui

sants, recouvran t c o m p l è t e m e n t le duvet , et dé

terminant la colorat ion de l ' an imal . Les incisi

ves, grandes et larges, rappe l len t celles des cas 

tors, mais les qua t re mola i res ont tou t à fait le 

type de celles des genres p récéden t s . 

Ce genre repose sur une espèce u n i q u e . 

LE MVOVOTAME COYPOU — MYOPOTJMVS COYPU. 

Der Sumpfbiber, Schweifbiber ou Coypu, The 
Coypu Rat ou Racoonda. 

C a r a c t è r e s . — L e coypou, vu lga i rement castor 
des marais (fig. 83), a t te int à peu p rès la taille de 
la lou t re . 11 a plus d 'un demi -mèt re de long, e tp rès 
de 33 cent , de hau t ; la q u e u e a à peu près la lon 
gueur du corps ; on t rouve parfois de vieux 
mâles qui ont 1 m è t r e de long . La base des 

poils est gr is-ardoise , la poin te est b r u n - r o u x ou 

b r u n - j a u n e ; les longs poils soyeux sont plus 

foncés q u e les au t r e s . Le dos est o rd ina i r emen t 

b r u n châ ta in , le vent re est p re sque noi r -brun, et 

les flancs sont d 'un roux vif. D 'au t res ont le p e 

lage gr is- jaune, m a r q u é de b r u n cla i r ; il en est 

de complè t emen t roux, mais , sur toutes ces va

riétés , le b o u t du m u s e a u e t les lèvres sont p res 

que toujours blancs ou gris-clair . Les dents in

cisives sont fortes {fiy. 84). 

Fig. 84. Dents du Coypou. 

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

bite u n e g rande par t ie de la zone t e m p é r é e de 

l 'Amérique méridionale. On le t rouve dans tous 
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les pays an sud du t rop ique . Il est c o m m u n dans 
t o u t e la Pla ta , à Buenos-Ayres , dans le Chili 
cen t ra l . Son ai re de dispersion s 'élend depuis 
l 'océan At lan t ique j u squ ' à l 'océan Pacifique, en 
t raversant la cha îne des Andes , et d u 24° au 43° 
de la t i tude aus t ra le . 11 m a n q u e au P é r o u et dans 
la Terre-de-feu. 

M o e u r s , h a h i t u d e s e t r é g i m e . — D'après 

Rengger , il f réquente les bo rds des lacs et des 
fleuves, et de préférence les eaux t r anqu i l l e s , où 
les p lan tes aqua t iques fo rment , à la surface de 
l 'eau, u n e couche capable de le po r t e r . 

Les coypous vivent pa r paires . Chaque pa i re se 
creuse a u bord de l 'eau u n te r r ie r de 1 m è t r e à 
l m , 2 0 de profondeur , et de 50 à 03 cent , de dia
mè t r e , dans lequel ces an imaux passent la n u i t 
et u n e par t ie du j o u r . C'est là aussi que la fe
melle m e t ba s . 

Le coypou nage à mervei l le , mais c'est u n m a u 
vais p longeu r ; sur terre , il a des m o u v e m e n t s 
lents; ses pat tes sont si cour tes , que son ventre tou
che p r e s q u e le sol. Il ne va à t e r r e q u e pour 
passer d 'un fleuve dans u n au t r e . E n cas de dan
ger , il saute à l 'eau et p longe ; le poursu i t -on , il 
se réfugie dans son ter r ier . Son inte l l igence est 
p e u dévelopDée, et il est hab i tue l l emen t t r è s -
craintif et méfiant . 

On ne conna î t r ien de positif sur sa r e p r o 
d u c t i o n ; on sait seu lement que la femelle a u n e 
por tée de qua t r e à six peti ts , q u e ceux-c i crois 
sent t r è s - rap idement et a c c o m p a g n e n t la m è r e 
dans ses excurs ions . U n anc ien na tura l i s te ra
conte que l 'on peut dresser les j eunes coypous à 
pêche r i e s poissons ; mais cela para î t ê tre une er
r e u r : il confondait le coypou avec la lout re , car , 
chez les colons espagnols, ces deux a n i m a u x por
ten t le m ê m e n o m de n u t r i a . 

C h a s s e . — On chasse le coypou aux environs 
de Buenos-Ayres avec des chiens dressés à le 
poursuivre dans l 'eau, à l ' amene r sous le fusil 
du chasseur , ou à l 'a t taquer et le p r e n d r e malgré 
sa défense vigoureuse . D'autres fois, on établi t 
des t rappes dans les endroi ts où il se t ient de pré 
férence, n o t a m m e n t à l 'entrée de son ter r ier . Au 
Paraguay , on ne chasse le coypou que q u a n d on 
le r encon t r e par hasa rd . Il est difficile d 'ai l leurs 
de l ' approcher ; au mo ind re brui t , il s'enfuit et 
se c a c h e , et il est rare qu ' on le tue du p remie r 
coup de feu. Sa four rure épaisse a r rê te le p lomb , 
et, blessé, le coypou peut encore se sauver. Est-il 
frappé à la tê te , il t ombe au fond de l 'eau c o m m e 
une masse, et si le chasseur n 'a pas un bon chien, 
il est p e r d u p o u r lui . 

C a p t i v i t é . —En captivité, le coypou ne perd pas 

sa t imid i té . R a p p r e n d c e p e n d a n t peu à peu à con
naî t re son m a î t r e . Pr is âgé, il se m o n t r e furieux, 
c h e r c h e à m o r d r e , refuse t ou t e nour r i t u re , et 
ne peut pas ê t re conservé long temps . Néanmoins , 
dans ces dernières années , on en a a m e n é en Eu
rope : il y en a toujours au Ja rd in zoologique 
de Londres . 

« Le castor des mara i s , di t W o o d , est u n ani
mal vif et agi le , t rès - in té ressan t à observer,. Il 
nage aussi b i en que le cas tor en s 'aidant seu le -

i m e n t des pat tes de der r i è re . Les pat tes de devant 
sont p o u r lui des ma ins don t il se sert hab i l e 
men t . 

« J 'a i souvent assisté aux j e u x des coypous et 
m e suis beaucoup amusé de les voir nager à tra
vers l eur d o m a i n e , examine r a t t en t ivement ce 
qu ' i ls t rouven t de nouveau . J e t t e - t - o n de l 'herbe 
dans leur bassin, ils la p r e n n e n t dans leurs pat tes 
de devant , la secouent p o u r débar rasse r les ra
cines de la t e r r e qui y a d h è r e , la lavent dans 
l 'eau, et cela si b ien , q u ' u n e laveuse de profes
sion ne ferait pas mieux . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — C'est p r inc ipa lement 

p o u r en avoir la peau que l 'on chasse le coypou. 
Le duvet sert à faire des chapeaux de t r è s -bonne 
qual i té , que l'on paye t rès -cher . A la fin du siècle 
dernier , u n e peau de coypou se vendai t à Buenos-
Ayres deux réaux, c 'es t -à-dire plus de deux francs 
de notre monna ie ; ma i s , depuis , cet te valeur a 
augmen té , quo ique chaque année on expor te 
en E u r o p e des mill iers de ces peaux, connues 
sous le nom de Eacoonda nutria, ou lout re d ' A m é 
r i q u e . J u s q u ' e n 1823 ,15 à 20,000 peaux ent ra ient 
c h a q u e année dans le commerce . En 1827, d 'a
près les relevés officiels de la douane de Buenos-
Ayres, la seule province d 'En l re -Rios en fourni t 
300,000, et l ' expor ta t ion depuis ne fit q u ' a u g 
m e n t e r ; en 1830, on en expédia 50,000 en An • 
gle terre , p rovenan t des mara is aux environs de 
Buenos-Ayres et de Montevideo. Le coypou subit 
le sort du véri table castor : peu à peu, il d iminua , 
et, au jou rd 'hu i , il faut en que lque sorte le p ro té 
ger aux environs de Buenos-Ayres , p o u r le p r é 
server d ' une des t ruc t ion complè te . 

Sa chair b lanche , succu len te , est m a n g é e dans 
que lques localités pa r les indigènes ; en d ' au t re s 
endroi t s , on la déda igne . Dans les pays ca tho
l iques, on la sert , en ca rême , en guise de chai r 
de poisson. 

Les pêcheurs des îles Chiloë par lent d 'une 
au t re espèce de nutria, qui se t rouve non dans 
l 'eau, mais dans les peti ts b ras de m e r , dans les 
baies et dans les canaux, p r inc ipa lement au sud 
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des îles Chiloë. Cet an ima l n 'hab i t e ra i t que l 'eau 

salée; il se n o u r r i r a i t non-seu lement de plantes 

aquatiques, ma i s encore d ' an imaux m a r i n s , de 

toute espèce de mol lusques . Mais, j u s q u ' à p r é 

sent, les natural is tes n ' o n t pu se p r o c u r e r a u 

cune peau de cette espèce de nu t r i a , e t su r tou t 

aucune peau p r épa rée sc ient i f iquement . On ne 

peut donc d é t e r m i n e r j u squ ' i c i la place qu 'el le 

doit occuper . 

L E S A U L A C O D E S — AULACODUS 

Die Borstenferkel. 

C a r a c t è r e s . ·—'Nous t e r m i n e r o n s la famille 
des c ténomydés par u n pet i t genre qu i para î t 
faire la t ransi t ion des coypous aux porcs-épics, 
et qui a pour ca rac tè res un corps ramassé et vi
goureux ; une tôte p e t i t e ; u n m u s e a u cour t et 
large; des oreilles en demi-cerc le , n u e s ; u n e 
queue ve lue ; des j a m b e s cour tes ; qua t re doigts 
armés d 'ongles forts, r ecourbés en fauci l le; un 
pouce rud imen ta i r e aux pieds de devant, pourvu 
d'un ongle p l a t ; des incisives supér ieures m a r 
quées à la face an t é r i eu re de t rois sillons p r o 
fonds; des mola i res à peu près égales en gran

d e u r , quad rangu la i r e s , les supér ieures c reusées 

de deux sillons profonds à la face ex te rne , les 

infér ieures offrant la m ô m e disposit ion, mais à 

la face i n t e rne . 

L'AULACODE SVV1NOERIEN — AULACODUS 
SWINDERANUS. 

Der Borsienferkel, The Ground Pig. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, la seule c o n n u e , 
a le por t d u coypou, et m e s u r e 77 cent . , su r les
quels 22 appa r t i ennen t à la queue . Tou t son 
corps , su r tou t le dos, est recouver t d 'une four
r u r e à p iquan ts l isses, annelés aux part ies su
pér ieures , à poin te flexible, et rappelant beau
coup les p iquan t s du porc-épic . On peut d i re 
qu ' i l le r e m p l a c e dans l 'ancien m o n d e . Chez les 
j eunes an imaux , les poils sont j aunâ t re s , à an
n eau x b r u n foncé ; chez les vieux, ils sont gris-
no i r à la r ac ine , b r u n s au mi l ieu , noirs au bou t , 
souvent m a r q u é s aussi d ' anneaux b run - j aune . 
Le m e n t o n et la lèvre supér i eu re sont b l a n c h â 
t r e s ; la po i t r ine est j aune sale ; le ventre b r u n -
j a u n e , m o u c h e t é de gris b r u n ; les oreilles sont 
couver tes de poils blanc j a u n â t r e ; et les m o u s t a 
ches sont en par t ie b lanches , en par t ie noi res . 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal , 

que l 'on t rouve dans les plaines sèches du sud de 
l 'Afrique, p a r exemple su r la côte de Sierra-
Leone , où les Anglais le connaissent sous le n o m 
de Ground-pig, s emble r emplace r le coypou dans 
l 'ancien con t inen t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne con 

naî t p r e sque r ien de ses hab i tudes . On sait seule

m e n t qu ' i l ne creuse pas de ter r ie r , et se fait un 

nid avec de la pail le dans l 'herbe et dans le sable; 

qu ' i l pénè t r e dans les p lan ta t ions de bambous ou 

de cannes à suc re , et y cause de grands dégâts . Il 

a ime beaucoup les gousses sou te r ra ines de cassada 
ctd'arachis Ziypogœa, et r e c h e r c h e aussi les patates. 

Sa cha i r est t endre et de bon goût , aussi le 

chasse- t -on avec a rdeu r . 

LES HYSTRICIDÉS — HYSTR1CES. 

Die Slachclschvieine. 

C a r a c t è r e s . — La famille des hyst r ic idés r en 

ferme des r o n g e u r s grands et lourds , don t la pa 

ren t é se r econna î t de sui te à la présence des pi

q u a n t s . A p a r t cela, ils p r é s e n t e n t de grandes 

différences, e t il est difficile de donne r u n e des 

cr ip t ion de la famille. 

On p e u t c e p e n d a n t leur assigner c o m m e ca

rac tè res c o m m u n s : un corps r amassé , u n cou 

cour t , u n e t ê t e épa i s se ; une q u e u e cour t e ou al

longée e t p r e n a n t e ; des pa t t e s d 'égale l ongueur , 

à q u a t r e ou cinq doigts , a rmés d 'ongles forte

m e n t r e c o u r b é s , à p lante la rge ; des yeux et des 

oreil les pe l i t s j un m u s e a u cour t , o b t u s ; u n e 

lèvre s u p é r i e u r e fendue . Les p iquan t s varient 

b e a u c o u p e n l o n g u e u r et en v o l u m e . Us sont m ê 

lés à u n r a r e duve t , ou à de longs poils soyeux, 

qu i p e u v e n t les recouvr i r c o m p l è t e m e n t , et ont. 

u n e c o u l e u r vive.. 

Les incisives sont lisses ou si l lonnées sur 

leur face a n t é r i e u r e ; les mola i res sont d 'é 

gale g r a n d e u r , avec des plis d ' émai l . 

La co lonne ver tébrale c o m p r e n d sept ver tèbres 

cerv ica les , douze ou treize dorsales , c inq lom

ba i res , t rois ou qua t r e sacrées , douze ou treize 

c a u d a l e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les h\'S-

t r i c idés son t p ropres aux régions chaudes et 
t e m p é r é e s de l ' ancien et du n o u v e a u m o n d e : 
ici v ivent les espèces g r impeuses , à q u e u e lon
g u e ; là se t r ouven t les espèces terrestres, à queue 
c o u r t e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les hj'Stri-

cidés son t t ous des a n i m a u x n o c t u r n e s , pares
seux dans tous leurs m o u v e m e n t s , à sens obtus , 
à in te l l igence p e u développée . Les espèces de 
l ' anc ien con t inen t vivent sur le sol, hab i ten t les 
steppes et se c reusen t des t e r r i e r s ; celles d u nou
veau c o n t i n e n t sont arbor icoles , f réquenten t par 
c o n s é q u e n t les forêts, et se logent a u milieu des 
b r a n c h e s ou dans le c reux d 'un t ronc d ' a r b r e . 

Les hystr icidés ne sont n u l l e m e n t sociables. Ce 
n'est qu ' au m o m e n t du r u t qu ' i ls fo rment de pe
tites bandes , ma i s pour q u e l q u e t emps seulement . 
T o u t le res te de l ' année ils vivent soli taires. 

Leu r s m o u v e m e n t s sont t rès- lents , pa resseux ; 
les espèces arbor icoles , su r tou t , res ten t des heu
res , des jou r s ent iers , immobi le s dans la même 
posit ion. Ce n'est pas à dire p o u r cela qu ' i ls soient 
incapables de se mouvo i r avec vitesse : q u a n d la 
nui t est t o m b é e , que l ' an imal est complè tement 
éveillé, les u n s t r o t t e n t r a p i d e m e n t , les autres 
g r impen t dans les b r a n c h e s assez agi lement , 
quo ique mo ins bien que les écureui l s . Les hystr i 
cidés te r res t res savent c reuse r à merve i l l e , même 
dans les sols les plus du r s . 

L 'odora t para î t ê t re l eu r sens le p lus parfai t ; 
c o m m e chez tous les g r i m p e u r s , le t ouche r est 
assez déve loppé ; la vue et l 'ouïe sont faibles. Ils 
sont craintifs au plus h a u t p o i n t ; t ou t animal 
leur inspire de la f rayeur . E n cas de danger , ils 
che rchen t à se r e n d r e effrayants en grondant et 
en hér i ssant leurs p i q u a n t s . Ils sont sots, ou
bl ieux, n u l l e m e n t inventifs, m é c h a n t s et co
lères . Ils ne l ient amit ié ni avec leurs semblables 
ni avec d 'autres a n i m a u x . Une friandise suffit 
p o u r j e t e r de la broui l le en t r e le mâle et la fe
mel le . J ama i s on ne voit deux hystr icidés jouer 
ensemble , ou vivre s eu l emen t en bons rapports 
l 'un à côté de l ' au t re . Chacun va son chemin , 
sans s ' inquié ter de son vois in ; au plus se couche-
t-il près de lui pour d o r m i r . J a m a i s les hyst r i 
cidés ne s 'habi tuent à l ' h o m m e qu i les soigne en 
captivité ; ils ne savent pas r econna î t r e leur gar
dien. L e u r voix consiste en de sourds grogne
m e n t s , des ronf lements , de faibles gémissements , 
u n p i au l emen t difficile à décr i re ; u n e espèce ce
p e n d a n t cr ie assez for tement . 

Les hyst r ic idés se nour r i s sen t de substances 
végétales de toute espèce, de fruits aussi bien que 
de rac ines . Us p o r t e n t l eu r nou r r i t u r e à la 
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bouche avec leurs pa t tes de devant , ou bien la 

main t iennent à t e r re pendant qu ' i ls m a n g e n t . 

Presque tous paraissent pouvoi r se passer d'eau 
pendant long temps ; la rosée des feuilles qu ' i ls 

mangent semble l e u r suffire. 

Ce n 'est que dans ces derniers t e m p s q u e l 'on 

a observé leur m o d e de r ep roduc t ion . La fe

melle a u n e ges ta t ion de sept à neuf semai 

nes ; le n o m b r e des pet i ts d ' une seule por tée 

varie de un à q u a t r e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . —- Les hystr ic idés sont 

pour l ' homme d ' une impor t ance t rés- fa ib le . 

Cependant on m a n g e leur chai r , et leurs p iquan t s 

servent à divers usages . Les espèces te r res t res 

sont souvent nuis ibles dans les c h a m p s et les 

jardins où elles cons t ru i sen t l eu r s t e r r i e r s . 

Les espèces g r impeuses causent b e a u c o u p de 

mal aux a rb res , et n e sont d ' aucune ut i l i té . Mais 

dans les r iches contrées t rop ica les , ces a n i m a u x 

ne peuvent être regardés c o m m e t rès-nuis ibles . 

On connaî t environ une douzaine d 'espèces 
d 'hystricidés, Elles peuvent ôtre rangées dans 
deux grandes t r i bus , r en f e rman t c h a c u n e p lu 
sieurs genres . 

1° L E S H Y S T R I C I D É S G R I M P E U R S . 

Die Kletlerstachehchweine. 

Les hystr ic idés g r impeur s sont les plus élancés 

de la fami l l e ; ils ont une longue q u e u e pre-

HBKBM. 

n a n t e , et h a b i t e n t tous l 'Amér ique cent ra le et 

l ' A m é r i q u e mér id iona l e . 

L E S S P H I G G U R E S — SPIUGGURUS. 

Die Greifitachlern. 

C a r a c t è r e s . — Ce p r e m i e r genre , le plus 

r i che en e s p è c e s , r en fe rme les hys t r ic idés chez 

lesquels les p iquan t s sont mo ins a b o n d a n t s que 

les poils , e t m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t sous la 

gorge , à la poi t r ine et au ven t r e . 

L E S F H I G G L ' R E M E X I C A I N — SPIUGGURUS 
MEXICJNUS. 

Der mexiettnische GreifstacJiter. 

J 'ai eu occasion d 'observer en vie cet te espèce , 

u n e des p lus belles du gen re , et m o n ami Z i m 

m e r m a n n en a fait u n dessin si exact que j e vais 

le p r e n d r e c o m m e type de m a descr ip t ion . 

C a r a c t è r e s . — L 'an imal (flg. 86) a environ u n 

m è t r e de long , sur lequel 30 cent , appar t i ennen t à 

la q u e u e . Les poils sont luisants , épais , m o u s , un 

peu c r épus , et r ecouvren t p re sque c o m p l è t e m e n t 

les p i q u a n t s . Ceux-ci se t rouven t sur tou t le 

c o r p s , sauf à la par t ie in fé r ieure , à la face 

in te rne des pat tes , sur le m u s e a u et la moi t i é 

t e rmina le de la q u e u e , qui est nue à la face 

supér ieure , et couver te de soies noires à la face 

infér ieure , j au n es aux faces la térales . La gorge 

por te encore que lques p iquan t s qu i lui fo rmen t 

II — 124 
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c o m m e u n collier ; sur les j a m b e s , ils ne descen
den t pas au-dessous du coude ou du genou . Le 
pelage para i t no i r , les poils en sont b r u n s ou gris 
clair à la rac ine , d 'un noir foncé à la pointe . Les 
mous taches sont longues , les b ras et les cuisses 
por ten t que lques longs poils ra ides . Les p iquan t s 
sont d ' un j a u n e soufre, avec la pointe noire ; ils 
sont t r è s -minces à la r ac ine , puis plus épais , et 
s 'amincissent sub i t emen t en pointe à l ' ex t rémi lé . 
Ils sont lisses en leur m i l i e u ; leur poin te est 
acérée , en h a m e ç o n , et dir igée en a r r i è re . Us 
sont t rès -ser rés a u t o u r des yeux et des oreil les 
où ils m a s q u e n t c o m p l è t e m e n t les poils , mais 
ils y on t mo ins de l ongueu r que sur le reste du 
corps, et l eur cou leur est plus c la i re . Les p i 
quan t s les plus longs sont ceux du dos . L 'œi l est 
for tement b o m b é , sai l lant , et assez semblable à 
u n e p e r l e ; l ' iris en est b r u n clair, la pupi l le a 
tou t au plus le vo lume d 'une tète d 'épingle 
a l longée . Tan t que l 'animal est t r anqui l l e , on 
n ' aperço i t guère d 'au t res p iquan ts que ceux qui 
e n t o u r e n t l 'œil et l 'orei l le; son pelage para î t être 
m o u et lisse. Mais, quand il est en colère , il 
hér isse ses poils ép ineux , et on les sent lo rsqu 'on 
passe la ma in sur son dos. Ces p iquan ts sont peu 
implan tés dans la p e a u ; ils t o m b e n t au mo ind re 
a t t o u c h e m e n t , et on les enlève pa r douzaines 
en p r o m e n a n t seu lemen t la main sur l ' animal . 

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

c o m m e son n o m l ' indique , hab i te le Mexique. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous m a n 

quons de r ense ignemen t s sur le genre de vie du 
sph iggu re mexica in en l ibe r té . Nous connaissons 
un peu mieux celui d ' un de ses congénères , le 
cuiy des Guaranas , qui a été décr i t p a r d ' A z a r a , 
Rengger , le p r ince de Wied et Burmei s t e r . Le 
cuiy ou couiy, q u e l 'on t rouve dans tout le Brésil 
et les pays env i ronnan ts , j u s q u ' a u Paraguay, sans 
qu' i l soit c o m m u n nul le par t , hab i te su r tou t 
dans les g randes forêts et les lieux couver ts de 
broussai l les . Il vit à p e u près seul toute l ' année 
dans le can ton qu ' i l s'est choisi ; fait sa de
m e u r e des a rbres ; se repose le j ou r , enroulé 
sur l u i -même , à la bifurcation de deux b r a n c h e s , 
et rôde la nu i t . Il g r impe l e n t e m e n t , avec p r u 
dence , mais avec sécur i té . Son at t i tude sur les 
arbres est pa r t i cu l i è re . II s'assied su r les pattes 
de de r r i è r e , r a p p r o c h e de celles-ci celles de de 
vant e t souvent les r e t o u r n e , de telle façon 
qu'el les appu ien t sur le dos de la ma in . Il por te 
la tête dro i te , relevée en a r r i è r e , la q u e u e éten
due , mais un peu re t roussée du bout . D'ordinaire , 
il s'affermit dans sa posi t ion en enrou lan t cet 
organe au tour d 'une b ranche . Il peut cependan t , 

sans cela, se ten i r sur les b ranches les plus 
é t ro i tes . Pour g r i m p e r , il appu ie fo r t emen t cont re 
la b r a n c h e la plante c h a r n u e de ses p ieds , et la 
saisit avec la p a u m e des ma ins . Le jour , il ne se 
m e u t que si on le dé range . Le met-on dans un 
lieu découver t , il cour t en chance lan t j u squ ' à 
l ' a rbre le plus voisin, y g r impe , choisi t p a r m i 
les b ranches u n e place b ien o m b r a g é e , s'y cache 
e t c o m m e n c e à m a n g e r . P o u r passer d 'une 
b r a n c h e à l ' au t re , il se c r a m p o n n e avec sa queue 
et ses pat tes de der r i è re ; é tend son corps hor izon
t a l emen t , et c h e r c h e à a t t e indre avec ses pat tes 
de devant la b ranche qu ' i l a en vue . Il peu t rester 
p lus ieurs minu tes dans ce t te posi t ion fat igante, 
et dir iger son corps à droi te et à g a u c h e . A-t-il 
saisi la b r a n c h e avec ses m e m b r e s an té r i eu r s , il 
lâche d 'abord ses pat tes de der r iè re , puis sa 
q u e u e , se ba lance en t ra îné pa r son propre 
poids, arrive au-dessous de la b r a n c h e , que ses 
mains on t saisie, la p rend avec sa q u e u e , puis 
avec ses pattes de der r iè re et se m e t à g r imper . 
Rengger croi t que sa q u e u e ne lui ser t que 
quand il descend des arbres ; cela est en contra
dict ion avec mes propres observat ions . 

Le sphiggure couiy se n o u r r i t de fruits, de 
bou rgeons , de feuilles, de fleurs, d é r a c i n e s ; il 
por te sa n o u r r i t u r e à sa bouche avec ses pattes 

' de devant . Notre sph iggure du Mexique mange 
l 'écorce des j eu n es pousses , à condi t ion de pou-
vo i r i e s choisir l u i - m ê m e . Dans sa cage, nous lui 
donnons des caro t tes , des p o m m e s de t e r r e , du 
riz, du pa in t end re . En A m é r i q u e , on le nourr i t 
de bananes . 

Rengger dit que , p e n d a n t l 'hiver, mâle et 
femelle se réunissent et vivent que lque temps 
ensemble . Au c o m m e n c e m e n t de l 'hiver, c 'est-
à-dire au c o m m e n c e m e n t d 'oc tobre , la femelle 
me t bas un ou deux pet i ts . D'Azara disséqua u n e 
femelle pleine, et n e t rouva q u ' u n peti t , déjà 
couver t de p iquan t s . J e ne puis r ien dire de plus 
au sujet de la r ep roduc t ion de ces a n i m a u x . 

C h a s s e . — Le couiy n ' a r ien d ' a t t r ayan t ; les 
hab i t an t s du Paraguay ne le p r e n n e n t et ne relè
vent que t r è s - r a r emen t . Ils lui font par con t re 
u n e chasse à ou t r ance . Les sauvages m a n g e n t sa 
c h a i r ; mais son odeurdésagrôable en fa i tun mets 
repoussant p o u r les E u r o p é e n s . Ceux-ci néan 
moins le poursu ivent , c o m m e on poursu i t chez 
nous le hér isson. Peu de t emps après son arrivée 
à R io -de - Jane i ro , Burme i s t e r reçut un couiy 
vivant, qu i , suivant l 'habi tude du pays, avait été 
a t t aché sur u n billot et a s sommé à coups de 
bâ ton : à peine pouvait-il m a r c h e r lorsqu ' i l l 'eut 

' dé taché . Plus tard, il en vit un m o r t auprès d 'un 
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chemin ; il avait p r o b a b l e m e n t aussi été vic t ime 

de la c ruauté h u m a i n e . La chasse de cet an ima l 

inoffensif ne r é c l a m e a u c u n cou rage ; on le t ue , 

quand i l e s t s u r les a r b r e s j à t e r r e , o n l ' a s s o m m e à 

coups de bâ ton . Les ch iens le haïssent au t an t que 

le hérisson, mais souven t l eu r an t ipa th ie l eur 

est funeste. Les p i q u a n t s du couiy , q u a n d les 

chiens po r t en t les den t s sur lui , res tent fichés 

dans leur gueu l e , et l eu r causen t des inf lamma

tions dou loureuses . 

C a p t i v i t é . — L e s h a b i t u d e s du couiy en capt i

vité sont assez bien c o n n u e s . Je ne saura is m i e u x 

faire que de r a p p o r t e r d ' abord ce qu ' en a écr i t 

d ' A z a r a ( l ) . 

« Je lâchai dans m o n a p p a r t e m e n t , dit ce jud i 

cieux observa teur , un couiy adul te qu 'on avait 

pris, et j e l 'ai ga rdé un an sans lui donner d 'eau, 

parce qu' i l ne boi t pa s . É t an t elfrayé, le couiy 

court avec toute sa vitesse, et un h o m m e peu! 

alors l 'a t te indre de son pas ord ina i re , parce qu'il 

ne sait pas galoper . 11 s 'appuie su r le ta lon, et 

alors les pointes des qua t r e pieds font u n angle 

de quaran te -c inq degrés en dehors , et il m a r c h e 

sans plier les a r t i cu la t ions des boule ts , c o m m e 

si elles n 'ava ient point de j eu . 

«Toutes ses act ions ont le carac tère de la l e n 

teur. Son goût s éden ta i r e est poussé si loin, qu ' i l 

passe quelquefois v ing t -qua t re et q u a r a n t e - h u i t 

heures sans c h a n g e r de l ieu, ni m ê m e de pos

ture . 11 ne se m e u t j a m a i s que pour m a n g e r , et 

c'est c o m m u n é m e n t vers neuf heu res du m a t i n 

et à quatre h e u r e s de l 'après-midi ; car je ne l'ai 

vu se r e m u e r q u ' u n e seule fois à la c lar té de la 

lune, et une au t re fois à celle d ' u n e lumière a r t i 

ficielle. Les p r e m i e r s j o u r s , il g r impa i t pa r tou t , 

et il se me t t a i t sur la p o m m e ou sur le dos d 'une 

chaise, et j amais su r r ien de p la t ; mais ayan t 

monté un j o u r sur la fenêtre , et s 'étant placé sur 

le bord du volet, il ne che rcha pas depuis u n e 

autre p lace . 11 y passait , sans plus de mouve 

ment q u ' u n e s t a tue , t ou t le t e m p s qu'i l n ' em

ployait pas à m a n g e r , et il y était dans u n e pos

ture é t range, parce q u e , sans se teni r ni par les 

pattes de devant, ni p a r l a queue , et s ' a t tachant 

seulement par les pieds de der r iè re , il plaçait 

son corps dans une situaLion plus voûtée que 

celle du lapin. 11 avait les pat tes de devant jo in tes , 

pendan tes , l ouchan t p r e s q u e celles de der r iè re , 

et son m u s e a u baisai t p r e sque ces dern iè res . 

Quoiqu'il en t r â t d u m o n d e et qu 'on par lâ t , il ne 

regardait pas, et ne se dérangea i t pas d 'un fil 

jusqu 'à l 'heure de descendre pour mange r . 

(1) D'Azara, ï'ssuissui' ftiist. nnL des quadrupèdes de fa 
province du Paraguay, trait. Paris, 1801, t. II, p. 105, 

« Un j o u r , j e posai un peti t ra t m o r t su r son 

c h e m i n , e t l o r squ ' en descendant p o u r p r e n d r e 

son repas , il vint à le r encon t r e r , il eu t à l ' instant 

beaucoup de peur , r e t o u r n a eLremonta à son gî te 

p r é c i p i t a m m e n t . Il faisait toujours la m ê m e 

chose lo r sque quelques oiseaux, p a r m i les p lus 

peti ts de ceux que j ' é l eva i s , e t qui é ta ien t appr i 

voisés, s ' approcha ien t de l ' endroi t où il m a n 

geait . 

«I l ne fit j a m a i s aucun cas de la cha i r , e t se 

nourr i ssa i t de pa in , de maïs , d e m a n i o c , d 'he rbes , 

de fleurs e t de tous les fruits ; mais il en p rena i t 

inf in iment peu , et a imai t à varier , en m a n g e a n t 

de p lus ieurs choses différentes. J 'a i vu q u e l q u e 

fois que , sans se soucier de ce que je viens d'in

d iquer , il mangea i t avec délices u n m o r c e a u de 

bois , de saule sec , e t d e l à cire v ie rge ; lo r squ 'on 

lui d o n n a i t u n e orange ent ière , il n 'y t o u c h a i t 

po in t . 

« Ce couiy prena i t les a l iments avec ses den ts , 

les élevait et les soutenai t aussi tôt de ses d e u x 

pal tes de d e v a n t , c o m m e l ' agou t i ; mais il 

ne m o r d i t j a m a i s r i en , ne fit j ama i s u n geste 

offensif, n i ne c reusa . P o u r faire ses o r d u r e s , il 

a t tenda i t l ' heure de son d îner , et il lui étai t 

indiffèrent que ses exc rémen t s ou son u r i n e 

t ombassen t ou non sur sa nou r r i t u r e . L a vér i té 

est que ses exc rément s n e sen ten t pas m a u v a i s ; 

ils sont sol ides, i n t e r r o m p u s , et u n peu p lus 

longs et p lus rudes que ceux du lapin . 

(i Le sens le plus perfect ionné du couiy est 

l ' odora t ; e t j ' a i observé p lus ieurs fois q u e l o r s 

qu 'on m e servait m o n chocolat , ou q u e l 'on en

t ra i t dans m a c h a m b r e avec des fleurs, il élargis

sait son m u s e a u p o u r les m i e u x sent i r , et il é ta i t 

frappé de leur parTum à plus de 15 p ieds (envi

ron 5 mè t res ) . En l ' appelant par son n o m , il 

tourna i t quelquefois la tê te ; et lo r sque le froid 

le t o u r m e n t a i t , ou la faim, ou les puces , j ' a i e n 

t e n d u sa voix, qui se borna i t à un hé p ro longé et 

si sourd , qu 'on l ' en tendai t à pe ine . Il ne regar

dai t j a m a i s a u c u n point d é t e r m i n é , et l 'on aura i t 

dit qu ' i l étai t privé de la vue . Il se laissait t ou 

cher avec au t an t de facilité que s'il n ' eû t é té 

q u ' u n e p i e r r e ; mais si l ' a t t o u c h e m e n t lu i faisait 

que lque violence, il hér issai t ses épines , sans se 

plier n i faire de m o u v e m e n t s qu 'avec sa peau , 

qu ' i l re t i ra i t p o u r relever ses p iquan t s ; et il en 

est peu qu i dou t en t qu ' en se met tan t à pe rce r , 

pour peu qu' i ls soient en t rés , ils ne c o n t i n u e n t 

à péné t r e r d ' eux-mêmes ju squ ' à p a s s e r a a pa r t i e 

opposée . On assure», encore qu'il fait t o m b e r le 

fruit d 'un a r b r e ; et qu ' en se r o u l a n t su r ce 

fruit, il l ' empor te cloué à ses épines. Toutes ces 
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Fig. 87. LE Chctomys sub-épineux. 

choses sont a u t a n t de fables , et voici u n i q u e m e n t 
ce qu i est réel : lo r squ ' i l hér i sse ses pointes p o u r 
sa défense , il en t o m b e q u e l q u e s - u n e s , pa r la 
tension de la p e a u à l a q u e l l e elles sont p e u adhé 
r en t e s . 11 a r r ive e n c o r e q u e si l 'on n ' a r r a c h e 
pas les épines qu ' i l a l i chées , par exemple , aux 
chiens i m p r u d e n t s qu i le m o r d e n t , le lende
ma in on voit ces ép ines p lus enfoncées, non 
qu 'e l les le so ient en effet, m a i s pa r ce qu 'el les 
para i ssen t l ' ê t re à cause d e l 'enflure de la par t ie 
p i q u é e . 

« J 'ai vu quelquefois les exc rément s de l'ya-
gouar i té (jaguar) r emp l i s de p iquan t s du couiy, 
qu i sor tent tels qu ' i l s s o n t en t rés , et sans s'être 
a r rê t é s dans a u c u n po in t . 

a En h iver , q u i est ici la saison des puces , m o n 
couiy é ta i t t r è s - t o u r m e n t é , et il se gra t ta i t avec 
ses qua t r e pa t t e s . » 

J e n 'a i que peu à a jou te r à la descr ip t ion de 
cet anc ien et fidèle n a t u r a l i s t e . Mes observat ions 
c o n c o r d e n t p a r f a i t e m e n t avec les s iennes , et 
p lus e n c o r e avec celles d e B u r m e i s t e r . 

Not re s p h i g g u r e m e x i c a i n étai t souvent tous 
les jours assis t r a n q u i l l e m e n t dans sa cage . Au 
c o u c h e r du so l e i l , il c o m m e n ç a i t l e n t e m e n t 
à g r i m p e r tou t a u t o u r . Quand on le toucha i t , 
il faisait e n t e n d r e sa voix, cons is tant en un piau
l e m e n t semblab le a u g é m i s s e m e n t d 'un j e u n e 
ch ien . 11 n ' a i m a i t pas à ê t r e t o u c h é , c e p e n d a n t , 
c o m m e le di t t r è s - b i e n B u r m e i s t e r , « il ne cher
chai t j ama i s à fuir ; il l a i ssa i t l ' ennemi arr iver , 
se coucha i t à ter re , hé r i s sa i t ses p iquants , et g ro 

gnai t q u a n d on le t oucha i t . » Il ne fit aucune ten
tat ive p o u r sor t i r de sa cage . Celui de Burme i s t e r , 
q u a n d on l 'enfermai t p e n d a n t la nu i t , rongeai t 
les parois de sa pr ison et s'y p ra t iqua i t u n e ouver
t u r e . Il est cur ieux que celui qu 'observa d'Azara 
ne buvai t pas d 'eau ; le nô t r e en r éc lama conti
nue l l emen t . Dès qu ' i l avait m a n g é , il s 'appro
chai t de son abreuvoi r , y p longea i t sa pat te et la 
léchai t ensu i t e . Il r é p a n d a i t u n e odeur part icu
lière t rès-désagréable . Bu rme i s t e r pense que 
cet te odeur p rov ien t p lus des a l imen t s d é c o m p o 
sés et des o rdu res qu i se t r o u v e n t dans la cage, 
que d 'un p rodu i t de sécré t ion spécial ; mais je 
m e suis par fa i tement conva incu q u e cet te odeur 
étai t p rop re à l ' an imal . 

Notre sph iggure étai t h o r r i b l e m e n t t o u r m e n t é 
par de pet i ts p o u x b r u n s , ou pa r des insectes 
ressemblan t aux p o u x . Ces parasi tes se mon
t ra ien t par mil l iers en u n e place, su r tou t sur le 
m u s e a u ; l ' an imal ne pouvai t s 'en débar rasser en 
les g r a t t a n t ; les p o u d r e s insect ic ides fu ren t sans 
effet. 

L E S CI1ÉT0.V1YS — CHETOMYS. 

C a r a c t i T c u . — Les ché lomys diffèrent des 
sphiggures par leur c r â n e , qu i est t r è s - l a r g e 
et aplat i en dessous , et d o n t le cerc le orbi ta i re est 
p r e sque comple t . E n ou t re , l eu r q u e u e , d 'un 
t iers moins l ongue q u e le res te du corps , est 
couver l edeso iescour t e s à la base ,écai l leuse et n u e 
à la poin te . Leur corps est couver t de p iquan t s 
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courts et forts, en avant j l ongs , soyeux et m o u s 

en ar r ière . 

Le genre repose sur l 'espèce su ivante . 

L Î : C I I É T O M Y S S U B - É P I N E U X — CHEÏOMYS 

SUBSPINOSUS. 

Bas BordenstaclieUchwein. 

C a r a c t è r e s . — La l o n g u e u r totale de cet an imal 

(ftg. 87) est de 80 cen t . , sur lesquels plus de 33 

appart iennent à la queue . La tôLe, le c o u , les 

épaules, la par t i e an t é r i eu re du dos , por t en t des 

piquants cour ts , épais , d 'un j a u n e pâle ou d 'un 

gris c la i r ; puis ces p iquan t s a u g m e n t e n t de lon

gueur, dev iennent courbes , ondu leux , et sont 

marqués a l te rna t ivement de b lanc gris et de gris 

jaune. Sur les flancs, sur la par t ie m o y e n n e et 

postérieure du dos , ils sont longs, minces , c o u r 

bés et couvrent e n t i è r e m e n t l 'animal . La par t ie 

supérieure et la r ac ine de la q u e u e po r t en t des 

soies longues , o n d o y a n t e s ; l 'anus est en tou ré de 

soies j a u n â t r e s ; le ventre et la face in te rne des 

membres sont couver ts de soies épaisses d ' un 

gris j aune luisant . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l , 

dont on ne conna î t pas le genre de vie, hab i t e 

une grande par t ie du Brésil cent ra l et mér id iona l . 

LES C O E N D O U S — CERCOLABES. 

C a r a c t è r e s . — L e u r corps est c o m p l è t e m e n t 

couvert de p i q u a n t s ; leur queue est longue et 

traînante; leurs na r ines s 'ouvrent d a n s une 

sorte de tube rcu le p roéminen t , et leur c râne 

est très-élevé dans la région frontale . 

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

pèce bien cennue est p ropre au nouveau cont inent . 

L E C O E N D O U A Q U E U E P R E N A N T E — CERCOLABES 

PREHENSILIS. 

Der Cuandu. 

C a r a c t è r e s . — Cet an ima l a le p o r t des espèces 

précédentes, mais il est plus g rand et plus fort. 

Il a 1™, 13 cent , de long, la q u e u e c o m p t a n t pour 

50 cent. Les p iquan t s c o m m e n c e n t à la face et 

recouvrent tout le t r o n c , le dos et le ven t re , les 

pattes j u s q u ' a u x mains et aux pieds , e t la moi t ié 

supérieure de la q u e u e ; ils cachen t complè te 

ment les poils, qui ne deviennent visibles que 

lorsqu'on les éca r te . Ces p i q u a n t s , fa iblement 

implantés dans la peau , sont du r s , forts, p r e sque 

ar rondis , l isses, lu i san t s , é troi ts à la r a c i n e , 

partout d 'un d i amè t re égal , acérés et à pointe 

très-fine. Au dos , ils on t u n e longueur d 'envi

r o n 12 cent . ; ils sont plus cour ts su r les flancs ; 
sous le ventre ils se t r ans fo rmen t peu à peu en 
véri tables soies, qu i r edev iennen t p i q u a n t s à la 
par t ie infér ieure de la q u e u e . Les p i q u a n t s sont 
d 'un j a u n e clair, à poin te d 'un b r u n foncé. 

' Les poils du m u s e a u sont r o u x ; ceux du reste 
d u corps d 'un b r u n r o u x , en t remêlés de que lques 
soies b lanchâ t res . Les mous taches sont longues , 
t rès-fortes , disposées en bandes long i tud ina les 
et noires . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 

hab i t e une grande par t ie de l ' A m é r i q u e du Sud 

et de l 'Amér ique c e n t r a l e ; il est c o m m u n dans 

diverses localités. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne con

naî t q u e t r è s - p e u les m œ u r s d u coendou . 

C o m m e les au t r e s hys t r ic idés g r i m p e u r s , il do r t 

p e n d a n t le j o u r dans la c i m e d ' un a r b r e ; la nu i t 

il cou r t l en t emen t , ma i s avec adresse , au mil ieu 

des b r a n c h e s . Il se nour r i t de feuilles de tou te 

espèce . 

C a p t i v i t é . — Les coendous sont ra res dans les 

col lect ions eu ro p éen n es . Le Ja rd in zoologique de 

H a m b o u r g en possède u n ; j ' e n ai vu u n a u t r e à 

Londres . 

J e n ' a i j u squ ' i c i p u t rouver a u c u n e différence 

essentiel le , q u a n t a u x hab i tudes , ent re le coen

dou et les autres hys t r ic idés g r i m p e u r s . Son 

port , ses mouvemen t s sont les m ê m e s ; la seule 

chose que j ' a i c ru r e m a r q u e r , c'est que no t r e 

coendou ne do r t q u e r a r e m e n t dans les b r a n c h e s 

de l ' a rb re qui est dans sa cage ; il se blot t i t sur 

la couche de foin q u ' o n lui a d o n n é e , et se glisse 

m ê m e dans le foin. Sa voix ressemble à celle d u 

sphiggure mexicain;e l le est s e u l e m e n t u n peu plus 

forte. Il n ' a ime pas à ce qu ' on le t o u c h e , ne se sou

met pas c o m m e ses congénè res , et che rche à ef

frayer les pe r sonnes qu i s ' approchen t , en mar 

chant sur elles. L o r s q u ' o n l'a saisi pa r la q u e u e , il 

n 'essaye plus de se d é f e n d r e ; on peut le p r e n d r e 

dans les b r a s , le por t e r , sans qu' i l c h e r c h e j a m a i s 

' à m o r d r e . Lorsqu' i l est en colère , il hérisse ses 

; p iquan t s de tons c ô t é s , et para î t plus gros qu ' i l 

' n ' e s t ; en m ê m e t e m p s , sa couleur change , le 

j a u n e vif d u mi l ieu des p iquan t s appa ra î t a lors . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les indigènes es t iment 

la cha i r de cet an ima l , et emploient ses p iquan t s 

à divers usages . 

P a r m i les Ind iens , le coendou est l 'objet 

de fables ana logues à celles qu i , chez nous , ont 

cours sur le hér isson. Dans b e a u c o u p de t r ibus , 

on emploie les p iquants en médec ine ; on croi t 

qu ' i l s agissent c o m m e des sangsues lo r squ 'on les 

enfonce dans la peau d 'un m a l a d e . 
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L E S U R S O N S — ERETBIZON. 

Die Daum4achehchweine. 

C a r a c t è r e s . — Les ursons se d is t inguent pa r 

des formes mass ives , une queue c o u r t e e t n o n 

p r e n a n t e . Us ont une tôle épaisse, o b t u s e ; u n 

m u s e a u t r o n q u é ; des nar ines pe t i t e s , pou rvues 

d 'une valvule semi- lunaire et pouvant plus ou 

moins se f e rmer ; q u a t r e doigts aux pieds de 

devan t , c inq à ceux de d e r r i è r e , tous a r m é s 

de griffes longues et fortes ; là p lan te des pieds 

nue , avec des plis cutanés en réseau . 

Une seule espèce appar t i en t à ce genre . 

L'URSON COQUAU — ERETMZON VOHSATL'M. 

Der Vrson. 

C a r a c t è r e s . — Cet an ima l (fiff. 88), que les 

Indiens n o m m e n t Cauquau e t les E s q u i m a u x 

Oustietouk, a t te in t une l ongueu r de 80 cent . , sur 

laquel le 10 s e u l e m e n t a p p a r t i e n n e n t à la queue . 

T o u t son corps est recouver t de poils épais , 

q u i ont 10 cen t , su r le dos , e t q u i , au vent re et 

à la q u e u e , se t rans forment en soies ro ides e t 

p iquan tes ; su r tou t le d o s , et recouver ts en 

g rande pa r t i e pa r les poils et les so ies , se t rou

vent des p iquan t s , longs de 8 cen t . La cou leu r 

du pelage est un mélange de b r u n , de noir et de 

blanc ; les poils de la lèvre supé r i eu re sont b r u n -

j a u n e , ceux des joues et du front d 'un b r u n cou

leur de cui r , noirs et b l a n c s ; les longs poils du 

dos sont noirs ou b lancs ; ceux d u ven t r e , b lancs 

à la r a c i n e , sont b r u n s à la base , et ceux de la 

q u e u e sont d 'un blanc sale à la po in te . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'urson hab i te 

les forêts de l 'Amér ique du Nord , depuis 07° de 

la t i tude boréale j u sque vers la Virginie e t le 

K e n l u e k y ; et du Lab rado r , j u s q u ' a u x m o n l a g n e s 

Rocheuses . II n 'est pas ra re à l 'ouest du Mississipi ; 

à l 'est , pa r con t re , il a élé p re sque c o m p l è t e m e n t 

dé t ru i t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Car twr igh t , 

A u d u b o n , B a c h m a n n , le p r ince de W i e d , ont 
décr i t les m œ u r s et les hab i t udes de l 'urson. 

« De tous les mammifè res de l 'Amér ique d u 
Nord , di t A u d u b o n , l ' u r son est celui qui fait 
p reuve des par t icu lar i tés les p lus cu r i euses . 11 
est p lus lent dans ses m o u v e m e n t s que tous les 
aut res a n i m a u x de sa classe. La mouffette, t ou t e 
maladro i te qu 'e l le est, est, à côté de lui , un cou
r e u r excellent ; et , s'il n 'ava i t ses p iquan t s p o u r : 
se défendre , il deviendrai t r a p i d e m e n t la vic t ime i 
du g lou ton , du lynx, du loup et du p u m a . » 

Ca r twr igh t a décr i t la vie de l 'urson en l iber té . ; 

«C'es t , di t - i l , un g r i m p e u r excel lent ; en hiver, 
il ne descend p robab l emen t à te r re qu 'après 
avoir c o m p l è t e m e n t dépoui l lé la c ime d 'un arbre 
de son écorce . D 'ord ina i re , l 'urson marche en 
ligne droite ; r a r e m e n t il passe devant un arbre 
sans s'y ar rê te r , à moins q u e l 'arbre ne soit t rop 
v ieux. Les j e u n e s a rb res sont ceux qu ' i l préfère, 
et , en hiver , un seul u r s o n en fait pér i r des cen
ta ines . Aussi n'est-il pas difficile à t rouver ; les 
b ranches , dépouil lées de leur écorce, révèlent 
son passage au chasseur . » 

A u d u b o n di t avoir t raversé des forêts dont 
tous les a rb res ava ien t été ainsi rongés p a r les 
u r s o n s ; on aura i t dit q u e le feu y avait passé. 
Les o rmes , les peupl iers , les sapins sont ceux qui 
souffrent le plus de ses a t t aques . Avec ses dents 
a iguës il enlève l 'écorce aussi n e t t e m e n t qu'on 
p o u r r a i t le faire avec un couteau . On dit qu'il 
c o m m e n c e pa r la c ime , puis dépoui l le les b r a n 
ches et enfin le t r o n c . 

Le p r ince de W i e d pr i t un urson dans le 
Missouri supér ieur . « Quand nous nous en appro
c h â m e s , d i t - i l , il hérissa ses longs poils en avant, 
baissa la tê te p o u r la cacher , et se mit en cercle. 
Voula i t -on le touche r , il se ramassa i t en boule ; 
l"approchai t-on de t rop près , il agitait sa queue 
et s ' enroula i t r a p i d e m e n t sur lu i -même . Sa peau 
est mol le , m i n c e ; les p iquan t s y sont si faible
m e n t implan tés qu ' au mo ind re a t t ouchemen t , 
ils vous res tent enfoncés dans la main . » 

11 semble q u e l 'urson d e m e u r e toujours dans 
u n cer ta in d o m a i n e ; on p e u t être sûr de le r e n 
c o n t r e r tous les j o u r s , e t cela pendan t des mois , 
dans le m ê m e t ronc d 'a rbre creux, où il établi t 
sa couche . Il n 'a pas de sommei l h ivernal , cepen
dan t il est p r o b a b l e que p e n d a n t les plus g rands 
froids il n e sort pas de sa re t ra i te . 

C'est dans un t ronc d 'a rbre ou dans une c re 
vasse de rocher , qu ' en avril ou en mai , l 'on 
t rouve le n id de l 'urson. Il a deux et plus r a re 
m e n t trois ou q u a t r e pet i t s . D'après le p r ince 
de W i e d , les Ind iens c ro ient que la femelle n 'a 
pas de mame lons et ne peu t par conséquent pas 
allai ter ses pe t i t s ; qu 'auss i tô t après l eur na is -
sauce , elle les éloigne d'elle et les oblige à ronger 
les écorces . 

c h a s s e . — L'urson devient plus rare de jou r 
en j o u r . « Dans le Connect icu t occidental , disait 
Wil l iam Case à A u d u b o n , cet an imal étai t encore 
t e l l ement c o m m u n , il y a quelques années , q u ' u n 
chasseur pouvai t en tuer sept ou h u i t dans une 

i- seule a p r è s - m i d i , et cela à deux ou trois milles 
de la ville; au jou rd ' hu i , l 'on n 'en t rouvera i t p lus 

\ a u c u n . On les dé t ru i t d 'une manière effrayante; 
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les chasseurs , sans cloute, veulent se venger des 
blessures qu ' i ls font à leurs chiens . 

Cet an imal est si bien a r m é q u e . l ' h o m m e ex
cepté, il a peu d ' ennemis à c ra indre . A u d u b o n 
avait un lynx du Canada , qui expia c h è r e m e n t 
une a t taque con t re l 'u rson . Il fut sur le point 
d'en mour i r , tou te sa tête était enf lammée, sa 
bouche était pleine de p i q u a n t s . Ce natura l i s te 
entendi t d i re bien des fois q u e des ch iens , des 
loups, m ê m e des j agua r s avaient s u c c o m b é h de 
pareilles blessures . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j eunes , les ursons s 'habi
tuen t r a p i d e m e n t à la capt ivi té . On les n o u r r i t 
d 'a l iments végétaux de tou te sorte et de pain. 
Les laisse-t-on cour i r dans un j a rd in , ils m o n t e n t 
sur les a rbres , en rongen t les feuilles et l ' écorce . 

A u d u b o n a donné sur l 'urson captif les 
intéressants détails q u e voici. « P e n d a n t six 
m o i s , nous avons conservé un urson vivant, 
et nous avons eu p lus d 'une occasion de nous 

convaincre de l ' excel lence de son a r m u r e . Il 
s 'étai t apprivoisé peu à peu , r a r e m e n t il faisait 
usage de ses p iquan t s , aussi pouv ions -nous lui 
d o n n e r de t e m p s à a u t r e un peu de l iber té et le 
laisser c i rcu ler dans le j a rd in . Il nous connaissai t ; 
q u a n d nous l ' appel ions , en lu i t endan t une 
p o m m e ou u n au t r e frui t , il t o u r n a i t l e n t e m e n t 
sa tête de n o t r e cô té , n o u s r e g a r d a i t , arr ivai t à 
nous , p r e n a i t le fruit de no t re m a i n , se levait et 
le por ta i t avec les pat tes à sa b o u c h e . Souven t , 
quand il t rouvai t la p o r t e ouver te , il e n l r a i t d a n s 
la c h a m b r e , s ' approchai t de nous , se frottait à 
nos j a m b e s , nous r ega rda i t avec des yeux sup 
pl iants c o m m e p o u r d e m a n d e r q u e l q u e frian
d i s e . E n vain che rch ions -nous à le m e t t r e en 
colère : j amais il ne fit cont re nous usage de ses 
p i q u a n t s . Il en étai t a u t r e m e n t si un ch ien s 'ap
p rocha i t . Aussitôt il se met ta i t sur la défensive : 
le m u s e a u baissé, les p iquan t s hér issés , agi tant 
la q u e u e , il é ta i t p rê t au combat . 
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« Dans le voisinage habi ta i t u n grand dogue , 
fort, v igoureux , que re l l eu r ; il avait l ' hab i tude 
de f ranchi r de temps à au t r e les palissades de 
not re enclos et de nous honore r de ses visites fort 
peu agréables . Un mat in , nous le vîmes dans un 
coin du j a rd in se précipi ter sur u n obje t ; c 'était 
sur n o t r e u r son , qu i s 'était enfui de sa cage. 
Celui-ci pr i t sa posi t ion de c o m b a t , cela n ' a r rê t a 
pas le ch ien , il pensai t sans d o u t e n 'avoi r pas 
affaire à plus te r r ib le ennemi q u ' u n cha t , et 
s 'élanca la gueu le ouver te . A l ' ins tant , l 'u rson 
sembla doubler de t a i l l e ; il r ega rda fixement 
son adversaire et lui assena un v igoureux coup 
de q u e u e si bien visé, que le dogue perd i t cou
rage et poussa des cris de dou leu r . Il avait le 
m u s e a u , les n a r i n e s , la l angue couver ts des 
p iquan t s de son ennemi ; il n e pouvai t fermer la 
gueu l e , et s 'enfuit aussi tôt hors de l 'enclos. Cette 
leçon lui servit ; r i en ne pu t plus l 'a t t i rer à 
l 'endroi t où il avait été si c rue l l emen t chât ié . 
On lui re l i ra i m m é d i a t e m e n t les p iquan t s qui 
é ta ien t restés dans sa g u e u l e , ma i s sa tê te resta 
enflée p e n d a n t quelques semaines , e t il fallut 
p lus ieurs mois pour le gué r i r comp lè t emen t . » 

Audubon di t encore q u e son u r son ne se met ta i t 
en colère q u e quand on voulai t l 'é loigner d ' un ar
bre où il avait l ' hab i tude de g r i m p e r ; qu ' i l n 'est 
pas difficile à en t r e t en i r ; ma i s que la cha leu r lui 
est insuppor table . « A m e s u r e q u e le p r in t emps 
s 'avançait , ajoute-t-il, nous nous conva inqu îmes 
q u e no t re m a l h e u r e u x urson n 'é ta i t pas fait p o u r 
les pays chauds . Par la cha leu r , il souffrait tel le
m e n t (pie nous souha i t ions son re tour dans les 
forêts du Canada. T o u t le j o u r , il étai t couché 
dans sa cage, gémissant , sans m o u v e m e n t s ; il 
perdi t l 'appét i t , refusa tou te n o u r r i t u r e . Nous 
l ' appor tâmes enfin à son a rb re favori, il se mi t 
aussitôt à en dévorer l ' écorce . Nous regardâmes 
cela c o m m e u n bon signe, mais le lendemain il 
étai t mor t . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . •— Les Ind iens m a n g e n t 

avec plaisir la cha i r de l ' u r son , et les blancs eux-
m ê m e s ne la déda ignent pas . Ils se servent de la 
four ru re , qui est t rès -mol le , après en avoir en
levé les p iquan t s , pour o r n e r leurs sacs, leurs 
bo t tes , e tc . 

2° LES HYSTR1CIDÉS TERRESTRES. 

Die erdbewohnenâen Stachelscltweine. 

Cette seconde t r ibu renfe rme les espèces d 'hys-

t r ic idés qu i vivent sur le sol. 

C a r a c t e r e s . — U s se d i s t inguen t des espèces 

g r impantes par leur q u e u e , qui n ' es t point pre

nan t e ; par des p i q u a n t s p lus longs et plus forts; 
pa r des ongles fouisseurs robus te s , et par quel
ques par t icu la r i t és dans la dent i t ion . 

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

les pays chauds de l 'ancien m o n d e . 

L E S A T I I É R U R E S — ATflERURA. 

Die Quastcnstacliler. 

C a r a c t è r e s . — Les a thé ru re s peuvent passer 
pour les p lus parfaits de cet te t r i b u . Ils sonl 
p e t i t s ; leurs oreil les sont cour t e s , n u e s ; ils ont 
q u a t r e doigts et u n pouce r u d i m e n t a i r e aux pat
tes de devant , c inq doigts aux pat tes de der r iè re ; 
u n e queue l ongue , en par t ie couver te d'écaillés et 
t e rminée pa r une touffe d ' appendices cornés qui ne 
sont n i p iquan t s , ni soies, ni poils; on d i ra i t de petits 
morceaux de p a r c h e m i n découpés par un h o m m e 
fantasque. Ils sont larges , lanciformes, offrent plu
sieurs é t r ang lemen t s , ils sont placés les uns à cûté 
des aut res , et dépassent de b e a u c o u p la queue . 
Les p iquan ts qui couvren t le dos et les flancs sont 
cour ts , mais acérés , parfois m a r q u é s d 'un sillon 
m é d i a n et longi tud ina l . E n t r e eux, se t rouvent 
des soies cour tes et a iguës , le vent re est couver t 
de poils . 

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

diverses espèces de ce g e n r e , qu i hab i t en t Fe r -

nando-Po , S ier ra-Léone , S u m a t r a et Java. 

I/ATHERURE AFRICAIN — ATHERÜRA AFRICANA 

Ber afrikanisclie Quastenstachler. 

C a r a c t è r e s . — Cet an imal (fig. 89) est é lancé ; il 
est long de 66 cent . , et sa q u e u e forme à peu 
près les d e u x t iers de cet te longueur . Ses p i 
quan t s , m a r q u é s d 'un sillon long i tud ina l , sont 
a igus et un peu en h a m e ç o n . Ils sont d 'un blanc 
sale à la r ac ine , le res te est d ' un b r u n difficile à 
d é c r i r e ; que lques -uns on t la poin te b l a n c h e . Ils 
vont en a u g m e n t a n t de l o n g u e u r d 'avant en ar
r ière , et m e s u r e n t à l 'épaule environ A cent , 
et 8 à l ' a r r i è rc - t ra in . La touffe t e rmina l e de la 
q u e u e est d ' un b lanc j a u n â t r e . Le ven t re est cou
vert d 'un pe lage m o u et épais , d 'un b r u n b lan
châ t r e . Le m u s e a u por te des mous t aches très-
longues , b r u n e s , à rac ine b l a n c h e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'espèce h a 

bite la côte occidenta le d 'Afr ique . 
C a p t i v i t é . — On n e conna î t n u l l e m e n t les ha

bi tudes de ce t a n i m a l en l iber té ; on peut néan
moins conc lu re , d 'après ce q u e l 'on voit chez 
l 'animal captif, qu ' i l doit avoir les m œ u r s du 
porc-épic p r o p r e m e n t dit . J 'a i eu l 'occasion 
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de l 'observer l ong t emps et à p lus ieurs r e 

prises; il fait u n e impress ion plus favorable 

que le porc-épic c o m m u n . C o m m e celui-ci, il 

se cache tou t le j o u r et s 'enfonce le plus souvent 

sous sa couche de foin. Quand la nui t se fait, il 

s'éveille et t ro t t ine r ap idemen t dans son enclos . 

Il est leste et adroi t ; g r i m p e par -dessus les p ier 

res et les autres objets qui l ' a r r ê t en t ; por te d 'or

dinaire la queue re levée, et écar te ses p i q u a n t s , 

de façon qu 'on aperço i t leur rac ine plus c la i re . 

Cela arrive su r tou t q u a n d l 'animal est en colère ; 

il fait alors du b ru i t avec la touffe de sa q u e u e . 

L 'a thérure s 'habi tue à son gard ien . Il s 'ap

proche de celui-ci q u a n d i l l u i t end à m a n g e r , et 

lui prend dé l ica tement la nou r r i t u r e des m a i n s . 

Le maie et la femelle para issent s 'a imer beau

coup. Le j o u r , ils sont couchés l 'un près de l ' au

tre; le soir, ils rôden t ensemble , se ne t to ien t , se lè

chent m u t u e l l e m e n t en t re les p iquan t s , que l 'un 

écarte pendant que l ' au t r e y passe la langue ou la 

patte. Mais une friandise qu ' on leur donne suffit 

pour troubler cette bonne h a r m o n i e ; nous avons 

môme, dans pareil le c i r cons tance , pe rdu u n mâle 

que la femelle tua d 'un coup de dent à la tôte. 

Les a thé ru res paraissent moins fuir la lu

mière que les au t res hystr ic idés . Il est vrai de 

dire qu'ils évi tent le j o u r t rop vif, leurs g rands 

yeux pa ra i s san ten ê t re d o u l o u r e u s e m e n t impres 

sionnés; mais ils se m o n t r e n t au crépuscule , 

tandis que les au t res ne le font qu ' à la nui t close. 

L E S P O R C S - É P I C S — HYSTR1X. 

Die Stnchehchweine, The Porcupines. 

C a r a c t è r e » . — Les vrais porcs-épics sont les 

BHF.HH. 

plus lourds a n i m a u x de cet te famille. Ils sont fa

c i l ement reconnaissables à leur corps cour t , r a 

massé ; à l eu r t ê t e épaisse, à m u s e a u o b t u s ; à 

leur cou r o b u s t e ; à leur q u e u e cou r t e , couver te 

de p iquan t s c reux , en tuyaux de p l u m e ; à leurs 

p iquan ts du corps t rôs-développés . Ils on t les 

yeux ronds , p e t i t s ; la lèvre supér ieure l a r g e ; les 

nar ines fendues . Leurs pieds ont la m ê m e o rga 

nisat ion que dans le genre p récéden t . Les pi

quan t s couvren t la moi t ié ou les deux t iers pos 

té r ieurs de l eu r corps ; l 'avant- train est couvert 

de poils ou de soies, q u i , chez cer ta ines espè

ces, f o rmen t une vraie c r in iè re . 

Quelques espèces n ' o n t pas de cr in iè re , e t l e u r 

n u q u e n 'es t couver te q u e de soies cour tes , qu i 

vont p e u à peu en s 'accroissant et se transfor

m a n t en p iquants aplat is , po in tu s , m a r q u é s sur 

leur face externe d 'un sillon profond. Plus en 

ar r iè re , les p iquants sont a r rond i s , d u r s , solides, 

mais j amais ils ne sont t r è s - longs . Ces ca rac t è 

res suffiraient déjà p o u r les séparer des vrais 

po rc s - ép i c s ; d ' au t re s carac tè res v iennen t en 

core les en dis t inguer , n o t a m m e n t le n o m b r e 

des ve r t èb re s . 

D'après ces caractères différentiels, on a ad

mis p o u r les porcs épies deux divisions. 

1° Les A C A N T M O N S , c o m p r e n a n t les espèces 

dépourvues de cr in iè re et ayant pour type : 

L ' A C A . V T I I I O X D E J A V A — ACANTHION" JAVA NICUM 

Das javanische Stachehchvein. 

C a r a c t è r e * . — L ' a c a n t h i o n de Java (fig. 00), 

qu 'on voit assez souvent en E u r o p e , est u n peu 

II — 123 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://Bhf.hh


plus peti t que le porc-ép ic c o m m u n ou à cvête ; 

il a cependant une taille assez forte ; il est b r u n 

foncé, m a r q u é de blanc en a r r i è r e ; il a les oreil

les assez longues, le bout du m u s e a u e t les l è 

vres couverts de poils. Les p iquan t s et les soies 

sont d ' un b run châtain foncé ; ceux de la par t ie 

pos tér ieure sont m a r q u é s de b lanc . 

n i s t r i h i i f ion g é o g r a p h i q u e . — Il hab i te Java, 

Suma t r a et Bornéo . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e e n c a p t i v i t é . 

— On connaî t peu les m œ u r s de cet an imal en 

l iberté ; nous savons s eu l emen t qu 'el les ne dif

fèrent guère de celles du porc-épic c o m m u n . Si 

j ' e n fais l 'histoire, c'est parce qu 'on a pu le faire 

se reprodui re en captivité, n o t a m m e n t au Ja rd in 

zoologique de Cologne. Le d i rec teur de cet ad

mirab le é t a b l i s s e m e n t , m o n ami le doc teur 

Bod inus , a eu la bonté de m e c o m m u n i q u e r les 

détai ls suivants : 

« Les acanthions de Java le cèdent de beau

coup en beauté aux porcs-épics d 'Afr ique ; mais 

ils s 'apprivoisent mieux . Us ne sont pas difficiles 

à en t re t en i r . Us se con ten ten t de fanes de 

trèfle, de racines , de pa in ; ils m a n g e n t ces ali

men t s avec appét i t , et s'en t rouven t très b ien . Il 

est plus difficile de leur donne r u n logement 

convenable . J e les mis dans u n e cage dont les 

parois étaient couvertes de fer-blanc. J e suis per

suadé que, c o m m e les porcs-épics c o m m u n s , ils 

peuvent ronger le fer-blanc, mais sur u n e sur

face un i e , ils n ' on t guè re de points d 'a t taque. Ils 

m o r d e n t et rongen t les bar reaux de fer de leur 

cage , et , s'ils ne sont assez forts, les coupen t 

aussi faci lement-que les grands pe r roque t s cou

pen t des chaînes, 

« La femelle paraissai t p r e n d r e de plus en 

plus d ' e m b o n p o i n t ; j ' e spéra i s la voir se r ep ro 

dui re , et un mat in je t rouvai dans la cage, à m a 

g rande joie , un peti t nouveau -né . Il avait à peu 

près la taille d 'une forte t a u p e ; il était couver t 

de p iquan t s cour ts et ra res , r ampa i t sans t rop 

d'efforts, quoique encore moui l lé et adhé ren t au 

cordon ombilical . Je craignis q u e le pè re ne le 

m a n g e â t , mais ma cra in te é ta i t vaine ; il le re

ga rda avec cur ios i té , puis ne s 'en inqu ié ta p lus . 

La m è r e devóra le p lacenta , puis le cordon j u s 

q u ' à 1 cent, et demi de son inser t ion à l ' ombi l i c ; 

ensu i te , elle se m i t à lécher son pet i t , lequel 

c h e r c h a aussi tôt le mame lon . Les mamel le s sont 

tho rac iques ; les p iquan t s qui les en touren t ne 

gênen t pas l 'al lai tement 

« Maintenant , le peti t a à peu près la moiLié de 

la taille de ses parents ; il te t te toujours avec avi

di té . Les parents se sont accouplés de nouveau . » 

! 2° Les Poucs -Éncs riioriîEMENT D I T S , compre

nan t les espèces pourvues d ' une c r i n i è r e . 

L E P O R C - E P I C A C R È T E — JIYSTMX CMSTÂTA. 

Das Stachelschwein, The Poreupine 

C a r a c t è r e s . •— Le porc -ép ic à c rê te , ou com

m u n (//.y. 91), s e d i s l i n g u e d e s p r é c é d e n t e s espèces 

pa r sa cr in iè re et ses piquants longs et forts. Il est 

plus grand que le b l a i r eau , et ses p iquan ts le font 

para î t re encore plus gros qu' i l n 'es t rée l lement . 

Sa taille est de 60 cent . , sa queue n 'en mesure 

que 16, et sa h a u t e u r , au gar ro t , est de 2">cent. 

Il pèse de 10 à 13 k i l og rammes . Sa phys ionomie 

est cur ieuse . Son m u s e a u , cour t et ob tus , n 'est 

couver t que de que lques po i l s ; sa lèvre supé

r i eu re épaisse por te p lus ieurs r angées de mous 

taches noi res , br i l lantes ; au-dessus et en ar r iè re 

de l 'œil se t rouven t des ver rues su rmontées de 

longs poils roides et noi rs . Le long d u cou est 

u n e c r in iè re de soies fortes, t rès - longues , r e 

courbées , incl inées en a r r i è r e , et que l 'animal 

peu t dresser ou abaisser à volonté . Ces soies sont 

t r è s - longues , minces , flexibles ; elles sont blan

ches, ou grises, à pointe b l anche . Le res te du dos 

: est couver t de p iquan t s serrés," cour ts ou longs, 
1 lisses, acérés , et en t r emê lés de poils soyeux. Sur 

les flancs, les épaules et au s a c r u m , les p iquan t s 

sont plus cour ts et émoussés . Les plus longs sont 

m a r q u é s d 'un faible sillon m é d i a n ; les plus 

cour ts n 'on t pas ce si l lon; les p iquants minces et 

I flexibles on t une longueu r de 34 inilL, les pi

q u a n t s cour ts et forts on t de 14 à 28 mil l . de 
long et 3 mil l . et demi d 'épaisseur . Tous sont 
creux , ou rempl is d 'une masse médul la i re po

reuse . Us sont d 'un b r u n noi r foncé et hlancs , 

ces deux teintes a l t e rnan t ; la pointe et la racine 

j sont b lanches . Le bout de l a q u e u e est couver t de 

| p iquan t s de formes diverses, ayant S cent , de lon

gueur et 5 mill . et demi d ' épaisseur. Ils forment 

des tubes àpa ro i s minces , à ex t rémi té ouver te ;on 

| d i ra i t des t u y a u x de p l u m e , ouver ts à u n bou t , 

tandis que leur racine représen te u n e lige lon

gue , m ince et flexible. Tous ces p iquan t s ne son t 

q u e faiblement implan tés dans la peau . Un 

musc le peaucier grand et v igoureux , et capable 

de fortes cont rac t ions , peu t les dresser ou les 

coucher , à la volonté de l ' animal . Comme ils 

ne sont pas so l idement imp lan té s , ils t omben t 

faci lement : de là la fable que le p o r c - é p i c lance 

ses p iquan t s cont re ses e n n e m i s . Le vent re est 

couver t de poils d'un b run foncé , à pointe 

rousse ; sous le ventre est une bande b l anche . Les 
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griffus sont cou leur de corne noire ; les yeux 
sont noi rs . 

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

épics qui se t rouvent en E u r o p e para issent pro
venir de l 'Afrique sep ten t r iona le , n o t a m m e n t de 
l'Atlas, et n 'on t dû ê t re impor té s en E u r o p e que 
par les Romains . J u s q u ' à quel po in t ce t te opi
nion est elle fondée? c'est ce q u e j e ne saurais 
dire. Quoiqu' i l semble ex t raord ina i re que les 
Romains aient acc l imaté cet an ima l , tou jours 
est-il que les anciens l 'ont c o n n u ; Claudien lui 
consacre une longue pièce de vers : Pl ine en 
donne une description é t endue , et rappor te toutes 
les fables dont il était le sujet. 

Aujourd 'hui , on t rouve le porc -ép ic le long 
des côtes de la Médi te r ranée , à Alger , à Tr ipol i , 
à Tunis ; j e n 'en ai pas vu la m o i n d r e t race dans 
la Basse-Égypte, où cependan t il doit se ren 
contrer. En Europe , on le t rouve dans la cam
pagne de Rome, dans les Calahres, en Sicile et 
en Grèce. J 'a i vu de n o m b r e u x t rous de porcs-
épics dans les forêts vierges du Kordofan et des 
bords du Nil-Blanc ; j e ne sais s'ils avaient été 
pratiqués par le porc-épic c o m m u n ou par une 
autre espèce. Je ne pus a t t raper a u c u n de ces 
animaux, et il ne nous était pas possible de pas 
ser une nui t à l'affût, dans ces forêts peuplées 
par les lions et les léopards . Le porc-ép ic est 
plus abondant en Afrique q u ' e n E u r o p e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le p o r c -

épic mène une vie t r is te et sol i ta i re . Le j o u r , il 
repose dans u n ter r ier bas et profond, qu' i l s'est 
creusé l u i - m ô m e ; il en sort la n u i t e t r ô d e pour 
chercher de la n o u r r i t u r e . IL m a n g e des plantes 
de toute espèce, n o t a m m e n t des cha rdons , des 
racines, des fruits, des fleurs, l 'écorce des ar
bres. Il coupe la p lan te avec ses den t s , et la l ient 
avec ses pattes de devant p e n d a n t tout le t emps 
qu'il m a n g e . 

Il n 'est ni vif ni adroi t dans ses m o u v e m e n t s . 
Sa marche est lente et soucieuse ; sa course peu 
rapide. 11 creuse t rès-bien, mais pas assez acti
vement p o u r échapper à un ennemi agile. En 
automne et en hiver , il res te plus long temps 
dans son terr ier , et y passe des jou r s entiers à 
dormir ; toutefois, il n 'a pas de véri table sommeil 
hivernal. 

Surprend-on u n porc-épic hors de son te r r ie r , 
il dresse la tô te en m e n a ç a n t , hér isse ses pi
quants, fait un brui t par t icul ier en les frottant 
les uns contre les aut res . Ce bru i t est sur tou t dû 
aux piquants c reux de sa q u e u e , qu i , en se heur 
tant, produisent un cliquetis dont peu t s'effrayer 
un h o m m e ignorant et craintif. Lorsqu' i l est. très-

exci té , il t r ép igne avec ses pa t tes de der r iè re , et 
quand on le p rend , il fait en t end re u n sourd 
g rognement c o m m e ce lu i du po rc . Dans ces 
mouvements , t o m b e n t q u e l q u e s p i q u a n t s , d e l à 
la fable si c o n n u e qu i le c o n c e r n e . Malgré ces 
apparences r edou tab le s , le porc -ép ic est un êt re 
parfa i tement inoffensif, t i m i d e , fuyant ch acu n , 
et ne songeant n u l l e m e n t à faire usage de ses 
fortes den ts . Lesp iquan t s ne lui sont pas-des a rmes 
bien offensives; c'est t o u t a u plus si elles servent 
à sa défense. Quand on s ' approche de lui impru
d e m m e n t , on peut ê t re b lessé , mais j amais cela 
n 'a r r ive à un chasseur h a b i l e et p r u d e n t , qu i , 
saisissant l ' an imal par sa c r in i è re , peu t l 'enlever 
faci lement et sans c r a in t e . 11 r amène , il est vrai , 
sa tôte en a r r i è re , inc l ine en avant ses p iquants , 
cour t m ê m e su r son adve r sa i r e , mais un seul 
coup de bâton écarte ses p iquan t s , une toile suf
fit p o u r le désa rmer . L o r s q u ' u n grand danger le 
m e n a c e , il se roule en b o u l e c o m m e un hér isson, 
et il est alors difficile de le p r e n d r e . Mais, en 
s o m m e , on peu t dire q u e , m a l g r é ses apparences 
te r r ib les , le po rc - ép i c s u c c o m b e devant c h a q u e 
ennemi u n peu adroi t . Les l éopards , par exemple , 
savent par fa i tement , sans se blesser , le tuer d 'un 
seul coup de pa t te su r la tô le . 

Les facultés du p o r c - é p i c sont très-bornées ; 
c'est à peine si l 'on p e u t pa r le r de son intel l i 
gence. L 'odora t est chez lu i le sens le plus par
fait. II a l 'ouïe et la vue t r è s -ob tuses . 

Le t emps du r u t varie" su ivan t les cl imats . E n 
généra l , ce p h é n o m è n e a l ieu au c o m m e n c e 
m e n t du p r i n t e m p s : en j anv ie r en Afrique, en 
avril en E u r o p e . A ce m o m e n t , le mâle che rche 
sa femelle, et tous deux vivent ensemble pendan t 
que lque t emps . Soixante ou soixante-dix jours 
après , la femelle m e t bas de deux à qua t r e p e 
tits. Elle les dépose d a n s son te r r ie r , dans un 
nid mol lement r e m b o u r r é de feuilles el de r a 
cines. Les pet i ts na issen t avec les yeux ouverts , 
et couverts de p iquants c o u r t s , m o u s , collés au 
corps, qui durc issen t b i en tô t et croissent très-
rap idement . Dès que les pet i ts peuven t t rouver 
e u x - m ê m e s leur n o u r r i t u r e , ils qu i t t en t leur 
m è r e et deviennent i n d é p e n d a n t s . 

C h a s s e . — On ne peu t pas dire que le porc-épic 
soit un animal bien n u i s i b l e ; nul le par t , il n 'es t 
c o m m u n , et les que lques dégâts qu'i l peu t cau
ser dans les j a rd ins , a u x a len tours de son ter
r ier , sont à peine à cons idérer . Il s 'établit tou
jours le plus loin possible de l ' homme. E l , 
néanmoins , on le chasse avec a rdeur . On le 
prend dans des t rappes placées à l 'entrée de son 
ter r ie r . D'autres fois, on le fait chasser , lorsqu' i l 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cour t la nu i t , par u n ch ien bien dressé, e t qui 
le t ient en ar rê t . 

On le p r e n d alors à la m a i n , ou b ien on le t ue 
d ' un coup su r le m u s e a u . Dans la c a m p a g n e de 
R o m e , la chasse du porc-épic est r ega rdée c o m m e 
un passe - t emps agréab le , et l 'on p e u t d i re , en 
effet, qu 'e l le oflre q u e l q u e chose d ' a t t rayant e t 
de par t icu l ie r . Le p o r c - é p i c c reuse ses t e r r i e r s 
dans les fossés profonds qu i s i l lonnent la c a m p a 
gne , et j a m a i s , dans ses excurs ions n o c t u r n e s , il 
n e s 'en éloigne b e a u c o u p . A la n u i t close, on 
en t re en chasse , et l 'on m e t des ch iens sur la 
piste de l ' an imal . B ien tô t des abo iemen t s de c o 
lère i n d i q u e n t qu ' i l s s'ont a u x pr ises avec u n 
porc-épic . Tous les chasseurs a l l u m e n t alors 
des to rches et s ' a p p r o c h e n t de l ' endro i t d 'où 
pa r t en t les abo iements . Dès que les ch iens les 
aperçoivent , ils abo ien t de jo ie , e n se r r an t de 
plus p rès leur adversa i re . De son côté , le po rc -
épic c h e r c h e à les repousser , il g rogne , il g r o n d e 
sur tous les tons , c h e r c h e à se couvr i r avec ses 
p iquan t s hér issés de toutes pa r t s . Mais les c h a s 
seurs , fo rmant u n cerc le comple t a u t o u r des 
combat t an t s , t u e n t l ' an imal , ou l ' en lèvent v i 
r a n t . 

c a p t i - r i t é . — Beaucoup d 'I tal iens vont avec 
des porcs-épics de ville en ville, de village en vil
lage, c o m m e les Savoyards avec leur m a r m o t t e ; 
ils m o n t r e n t cet an ima l p o u r de l 'a rgent , et ga
gnent ainsi leur mi sé rab le ex is tence . Avec quel
ques soins, il est facile de conserver u n porc-épic 
hu i t ou dix ans en capt iv i té ; on en a m ê m e vu 
qui ont vécu dix-hui t an s . Lorsqu ' i l est bien 
t ra i té , il s 'apprivoise r a p i d e m e n t . P r i s j e u n e , il 
reconna î t son m a î t r e , le sui t c o m m e u n chien . 
Mais il n e pe rd j ama i s sa t imidi té i n n é e . Les 
choses les plus inoffensives lui font peur et lui 

font hér i s se r sa cuirasse . On le n o u r r i t de ca
ro t t es , de p o m m e s de t e r r e , de choux , de sa
lades , et s u r t o u t de frui ts , qu ' i l p réfère à tout . Il 
peu t se passer d ' eau , si on le nour r i t avec des 
feuilles et des fruits s u c c u l e n t s ; il boit , mais très-
peu , quand on ne lui donne q u ' u n e nour r i tu re 
s èche . 

Le porc-épic n 'es t j a m a i s u n c o m p a g n o n agréa
ble . On ne peu t le ga rde r dans u n a p p a r t e m e n t ; 
il cour t de tous côtés , et peu t blesser que lqu ' un 
avec ses p i q u a n t s ; il r o n g e les pieds des meubles , 
les por tes , les boiser ies . Le m i e u x est de lui don
ne r une écur i e en p i e r r e , c o m m e on le fait dans 
les j a rd ins zoologiques . On lui é tabl i t u n terr ier 
dans u n e enceinte pavée et en tou rée d ' u n e gril le. 
Le j ou r , il d o r t dans l ' i n t é r i eu r de son hab i t a t ion ; 
le soir, il en sort g r o g n a n t , m u r m u r a n t , pour 
che rche r de la n o u r r i t u r e . Il s 'habi lue b ientô t à 
p r e n d r e des a l imen t s dans la m a i n des v is i teurs ; 
auss i , b ien des personnes s ' intéressent-elles à lu i . 
On peu t voir a lors qu ' i l est mo ins lourd , moins 
ma lad ro i t qu ' i l ne le para î t . Il saisit sa nour r i t u r e 
en t re ses pa t tes de devant ; il sait pa r fa i t ement ou
vrir les paque t s , t rouver ce qu i y est renfermé. Il 
casse les noix g rac i eusemen t , p r e n d dé l ica tement 
u n m o r c e a u de suc re , en u n m o t , p o u r ce qui 
t o u c h e à la b o u c h e , il m o n t r e t ou t e l 'é légance 
des r o n g e u r s . 

( . 'sages e t p r o d u i t s . — Dans les t e m p s anciens , 

u n bézoa rd , q u ' o n t rouve dans le porc-épic , 
joua i t un g r a n d rôle dans la t h é r a p e u t i q u e . Il 
passai t p o u r u n r e m è d e infaillible dans bien des 
malad ies , et , vu sa ra re té , on le payait j u s q u ' à 
cen t écus la p ièce . Ce bézoard , c o n n u sous le 
n o m de piedra delporco, p rovena i t d ' un porc-épic 
des Indes or ienta les . Il était onc tueux au tou 
che r , avait u n e a m e r t u m e ex t raord ina i re , aussi , 
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les médecins de l ' époque en a t t enda ien t - i l s des 

merveilles. 

De nos jours , on emplo ie les p iquan t s du p o r c -

épic à divers usages , et , dans que lques con t rées , 

sa chair en t re dans l ' a l imenta t ion de l ' h o m m e . 

LES CAVIDÉS — CAVIjE. 

Die Feikelhasen ou Hufpfôtler, The Cavies. 

C a r a c t è r e s . — L a famille des cavidés renferme 

des rongeurs , g rands et pe t i t s , qui ont p o u r ca-

ractèrse p r inc ipaux des oreilles g r a n d e s ; u n e 

queue cour te , r édu i t e à u n m o i g n o n ; la p lan te 

des pieds n u e ; des ongles larges , p resque en sa

bo t ; des poils g ross ie r s ; qua t re mola i res à peu 

près égales à chaque m â c h o i r e , les incisives é tan t 

fortes, larges et b lanches ; dix-neuf ver tèbres 

dorsales, qua t re ver tèbres sacrées , de six à dix 

vertèbres cauda les . 

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

qui composent cet te famille sont p ropres à l 'Amé

rique centra le et à l ' A m é r i q u e mér id iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les unes ha

bitent les p la ines , les au t res les forêts, les en 

droits secs, les mara i s , les rochers ; il en est 

même qui vivent dans l ' eau. Elles se logent dans 

des t roncs d 'a rbres c reux , dans des fentes de r o 

chers , dans les h a i e s , les bu i s sons , dans les 

terriers c reusés par d 'aut res a n i m a u x . 

P re sque tous les cavidés sont sociables et noc 

turnes. Ils se nour r i ssen t de substances végétales, 

d 'he rbes , de feuilles, de fleurs, de rac ines , d e , 

graines , de fruits, d 'écorces d ' a rb res . P o u r m a n 

ger, ils s 'asseyent et t i ennent l eu r n o u r r i t u r e avec 

leurs pa t tes de devant . L e u r m a r c h e ord ina i re est 

assez l e n t e ; mais , quand il le faut, ils c o u r e n t 

avec rap id i té . Beaucoup vont à l 'eau et sont d 'ha

biles n a g e u r s . Tous son t paisibles , inoffensifs, 

t imides , d o u x , su r tou t les pet i tes espèces , e t ils 

fuient devant le dange r . 

L 'ou ïe e t l 'odorat sont leurs sens les plus par

faits. L e u r inte l l igence est bo rnée . Ils s 'apprivoi

sent faci lement , s 'hab i tuen t à l ' h o m m e , le con

naissent , sans cependan t s 'a t tacher b e a u c o u p à 

lui . 

L e u r fécondité est cons idé rab le ; le n o m b r e des 

pet i t s d ' une por tée varie de u n à hu i t , et p lus ieurs 

espèces m e t t e n t bas p lus ieurs fois dans l ' année . 

L E S C O B A Y E S — CAVJA. 

Die Meersc.hweinchen, The Cavies. 

C a r a c t è r e s . — L e s cobayes ou cochons d ' Inde , 
par lesquels nous c o m m e n c e r o n s la famille des ca
vidés, on t des formes ramassées ; u n e tôle g rosse ; 
qua t r e doigLs aux pieds de devant^ trois seu le 
m e n t à ceux de d e r r i è r e ; u n e q u e u e rédu i t e à un 
simple t u b e r c u l e ; des oreilles cour tes , a r rond ies ; 
un pelage d u r et p e u serré , et q u a t r e pa i res de 
molaires à c h a q u e m â c h o i r e . 

Tou t le m o n d e connaî t l ' espèce- type de ce 
genre . 
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L U C O B A Y E OU C O C H O N D ' I N D E D O M E S T I Q U E — 

CAVIA POIiCELLVS. 

bas Meerschweiwfien, The Guinea pirg. 

L E C O B A Y E A P É B . É A — CAVIA APEJIEA. 

Der Aperea, The Guinea-pig. 

H i s t o r i q u e . —• Nous pré tendons q u e le co-

ehon d ' Inde nous vient de l 'Amér ique d u S u d ; 
les América ins , au con t ra i re , a l lèguent qu' i ls 
l 'ont reçu d 'Europe . Il en est de cet te espèce 
c o m m e des aut res an imaux domes t iques : elle 
n'a plus de pa t r ie . 

On a cherché , mais va inement , à re t rouver , 
en Amér ique , le cochon d ' Inde à l 'état sauvage. 
P lus ieurs natural is tes croient qu'i l descend de 
l 'apéréa ; mais les différences sont telles en t re 
ces deux an imaux , qu 'on ne peu t a d m e t t r e u n e 
telle origine. Du reste, le cochon d ' Inde e t l ' a
péréa n e s ' accoup l în t pas ensemble . On peu t 
donc admet t r e que le cochon d ' Inde n 'existe 
plus qu 'à l ' é tat d ' an imal domes t ique . Ce qui est 
cer ta in , c'est qu' i l est arrivé en E u r o p e p e u après 
la découver te de l ' A m é r i q u e ; et ce sont p roba
b l emen t les Hollandais qui l 'y ont in t rodui t vers 
le milieu du dix-sept ième siècle. 

Un voyageur , qui pa rcoura i t à ce t te époque 
l 'Amér ique du Sud, affirme l 'avoir vu au Brésil , à 
l 'état sauvage, et avec un pelage b iga r ré . Si le 
l'ait est vrai, on ne peu t adme t t r e que ce cobaye 
soit un apéréa modifié par la captivi té . De p lus , 
le cochon d ' Inde présente pa r tou t la m ê m e robe . 
Il y a plusieurs siècles qu ' on le conna î t c o m m e 
an ima l domes t ique aux Antilles et sur les côtes 
de Guinée; par tout , il a les m ê m e s m œ u r s , les 
m ê m e s couleurs . Il se pour ra i t toutefois qu ' i l fût 
or iginaire de la Guinée, c o m m e tend à le faire 
croire son n o m anglais, Guinea-pig. 

Les natura l i s tes anglais r ega rden t le cochon 
d ' Inde c o m m e dérivant de l 'apéréa. Rengger , 
qu i a observé le genre de vie de ces a n i m a u x , 
les considère c o m m e formant deux espèces dis
t inc tes . L 'é tude compara t ive de leurs caractères 
semble confirmer cette man iè re de voir. 

Y C a r a c t è r e s d e l ' a p é r é a e t d u c o c h o n d ' I n d e . 

— L'apéréa (Jig. 92) a 30 cent , de long et 8 cent , 

de h a u t . Son pelage est formé de poils dro i t s , ra i -

des , luisants , soyeux, couchés . Les oreil les, le 

dos, les pattes, ne po r t en t q u e peu de poils ; la lè

vre supér ieure est ornée de mous taches longues 

et ra ides . En hiver , les poils du dos sont b r u n s et 

j aunes , à pointe r o u s s e ; ceux du dos sont d 'un 

gris j a u n â t r e , et ceux des pat tes b lanchâ t res . 

E n é té , les teintes deviennent plus claires, le dos 
est gr is-brun, avec des retlets roux . Les mous ta 
ches sont no i res , les ongles b r u n s . La coloration 
est la m ê m e dans les deux sexes. La dent i t ion est 
la m ê m e à peu près q u e celle d u cochon d ' Inds ; 
mais les incisives sont p lus recourbées , et les 
molaires sont moins longues . 

Le cochon d ' Inde (Jig. 93) a u n e tout au t re 
robe : le noir , le j a u n e roux et le blanc y sont ir
r égu l i è r emen t m é l a n g é s , et ces couleurs for
m e n t des t aches , g randes ou pet i tes , à contours 
fort déch ique té s . Il est r a r e de t rouver des in
dividus qui soient d ' une seule cou leu r . 

La s t ruc tu re varie dans ces deux a n i m a u x . Le 
crâne de l 'apéréa est plus étroi t en avant, plus 
large en ar r iè re , e t la boî te c rân ienne plus b o m 
bée que chez le cochon d ' Inde ; les os nasaux, 
qui sont coupés c a r r é m e n t chez celui-c i , se p ro
longent en poin te chez ce lu i - là ; le t r o u occipi
tal , c i rcu la i re chez l 'apéréa , est plus h a u t que 
large chez le cochon d ' Inde . L 'angle facial de l'a
péréa est de 15", celui du cochon d ' Inde de 11°. 

Toutes ces différences au tor i sen t à faire de ces 
a n i m a u x des espèces dis t inctes . 

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

m a u x on t la m ê m e pa t r ie : on les trouve au 
Paraguay , à la Guyane et au Brési l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e d e l ' a p é r é a . — 

D'Azara (1) qu i a observé l 'apéréa au Paraguay 
et dans la province de Buenos-Ayres , où l 'espèce 
abonde , di t q u e cet an imal habi te les ronces et 
les pajonas, sans en t re r dans les bois et former 
des te r r ie rs , mais qu ' i l sait bien se réfugier dans 
ceux qu ' i l r e n c o n t r e ; q u e , caché p e n d a n t le 
j o u r , il sort p o u r m a n g e r le soir et à l ' aube ; 
qu ' i l crie si on le p rend dans la m a i n , mais point 
en d 'au t res occasions . « Il n 'es t pas lou rd , 
a joute- t - i l , et cour t plus vite q u e cela n e paraî t 
convenir à ses formes. » Cependan t il est si sot 
que tous les carnassiers et les oiseaux de proie 
s'en e m p a r e n t faci lement . Malgré cela il est t rès -
c o m m u n ; cela arr ive sans doute de ce que la 
femelle m e t bas plus ieurs fois pa r an, bien que 
c h a q u e por tée ne soit que de un ou, au plus, 
deux pet i t s . 

<i Les Ind iens n o n soumis , dit encore d 'Azara, 
qui a imen t beaucoup la chair de cet an imal et 
qui disent qu 'e l le est b o n n e , ont c o u t u m e de le 
p r e n d r e par cen ta ines , l o r sque les inondat ions 
des rivières forcent les apéréas à se réfugier sur 
les mont icu les ou peti tes coll ines. » 

Rengger confirme ces assert ions. « J 'ai trouvé 

(1, D'A/nra, !oco cit., t. II, p. Go. 
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l 'apérca, d i t - i l , dans tou t le Paraguay et , plus au 

sud, j u squ ' au 35° et au Brésil . Au P a r a g u a y , je 

l'ai vu p r inc ipa lemen t dans les endro i t s h u m i d e s ; 

d 'ordinaire , douze à quinze individus hab i ta ien t 

ensemble , an bord des forêts , sous des buissons , 

le long des ha ies . On ne le r encon t r e plus ni dans 

l ' intérieur des forêts, n i en rase c a m p a g n e . On 

reconnaît sa d e m e u r e aux pet i ts sent iers é t roi ts , 

tor tueux, qu'i l se fraye en t re les b romél ies , et qui 

se pro longent un peu dans la c a m p a g n e . Le 

matin et le soir , il sort de sa re t ra i te pour c h e r 

cher les herbes don t il se n o u r r i t ; mais j ama i s 

il ne s'en éloigne à plus de 6 ou 7 mè t r e s . Il 

est peu t imide , on peu t l ' app roche r j u squ ' à une 

demi-portée de fusil. Ses m o u v e m e n t s , sa m a 

nière de m a n g e r , ses cris sont t ou t à fait ceux du 

cochon d ' Inde . La femelle met bas une fois l 'an, 

au p r in temps , u n ou deux pe t i t s , qu i naissent 

les yeux ouver t s , cou ren t et suivent leur m è r e 

dès leur naissance. 

« Outre l ' h o m m e , l 'apéréa a encore p o u r 

ennemis tous les carnass iers de la famille des 

chats et de celle des c h i e n s , et su r tou t les g rands 

serpents qui se t i e n n e n t d 'o rd ina i re dans les 

buissons de bromél ies . » 

C a p t i v i t é . — « Dans m o n voyage à Yilla-

Itica, dit encore Rengger , j e vis.chez un paysan, 

quatorze apéréas descendant , en c inquième ou 

sixième généra t ion , d 'une paire qu ' i l avait prise 

sept ans auparavan t . Us é ta ien t par fa i tement 

apprivoisés, connaissaient leur ma î t r e , a r r i 

vaient à son appel , mangea ien t dans sa m a i n , se 

laissaient p r e n d r e par lu i . Us é ta ient u n p e u 

t imides devant les pe r sonnes é t rangères . L e u r 

cou l eu r était la m ê m e que celle des apéréas sau 

vages ; c o m m e ceux-c i , ils se tena ien t c a c h é s 

tou t le j o u r et ne c h e r c h a i e n t leur n o u r r i t u r e 

que le ma t in et le soir. La femelle n'avait p a r an 

q u ' u n e por t ée , de deux pet i ts au plus . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La peau de l ' apéréa 

n'est employée à a u c u n usage . Sa cha i r , m a l g r é 

son g o û t d o u c e â t r e , en t r e dans l ' a l imenta t ion des 

Ind i ens . 

M œ u r e , h a b i t u d e s et r é g i m e do. c o c h o n d ' I n d e 

e n c a p t i v i t é . — L e cochon d ' Inde est u n des r o n 
geurs les plus a imés à cause de sa d o u c e u r e t de 
la facilité qu 'on a à l 'élever. Si on lui donne u n e 
n i che aé rée e t sèche , il est facile à conserver . 11 
m a n g e tou tes les subs tances végétales , les 
rac ines aussi bien q u e les feuilles, les g ra ins 
c o m m e les plantes savoureuses ; il a beso in 
c e p e n d a n t que sa n o u r r i t u r e soit un peu va r i ée . 
Quand on lui donne des plantes succu len te s , il 
peu t se passer de boisson; le la i t est p o u r 
lui u n régal ; pourvu qu ' i l ait assez à m a n g e r , 
on n ' a pas à s 'en inqu ié t e r . Il se laisse tou t 
faire, et suppor te t r anqu i l l emen t les mauva i s 
t r a i t e m e n t s . Aussi es t -ce u n excellent c a m a 
rade de j eu p o u r les enfants, qui surtout s ' a m u 
sent à l 'é lever. 

Le cochon d ' Inde ressemble à la fois au lapin 
et à la sour is . Sa m a r c h e n 'est pas r a p i d e ; il 
avance pa r pet i ts sau t s ; néanmoins , il n 'es t pas 
lourd ; il est au contrai re assez agile. Au r e p o s , 
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Fig. 93, Le Cochon d'Inde. 

il se t ient o r d i n a i r e m e n t su r ses qua t re pa t t e s , 
le ven t re à t e r r e , ou b ien il s 'assied sur son der 
r i è re , ce qu i lui a r r ive aussi lorsqu ' i l m a n g e . 
C o m m e b e a u c o u p d ' au t r e s r o n g e u r s , il po r t e 
souvent sa n o u r r i t u r e à la b o u c h e avec ses pa t tes 
de devant . E n c o u r a n t sans cesse dans sa p r i 
son, le long des m u r s , il finit pa r t racer u n sen
t ier . 11 est p la isant d 'en voir p lus i eu r s e n s e m b l e : 
L ' u n suit l ' au t re , et ils font ainsi p lus ieurs fois 
le t o u r de leur d e m e u r e . Une sor te de g rogne 
m e n t ana logue à celui d u cochon , lui a valu le 
n o m qu ' i l po r t e . Il e x p r i m e son c o n t e n t e m e n t 
pa r u n m u r m u r e pa r t i cu l i e r ; il p iau le q u a n d il 
est exci té . 

Que p lus ieurs cochons d ' Inde soient r é u n i s ; le 
m â l e et la femelle se t i ennen t ensemble , se t ra i 
t e n t m u t u e l l e m e n t avec t endresse . P r o p r e s , 
c o m m e le sont tous les r o n g e u r s , ils se l èchen t 
l 'un l ' a u t r e , se pe ignen t avec leurs pat tes de 
d e v a n t ; p e n d a n t q u e l 'un dor t , l ' autre veille à sa 
sû re t é ; t rouve- t - i l le t emps t rop long, il le réveille 
en le l échan t e t le pe ignan t , et dès q u e celui -c i 
ouvre les yeux, il se couche et s ' endor t à son 
t o u r . Le mâle s u r t o u t caresse sa femelle et lui 
donne mil le t émoignages d'affection. Des ind i 
vidus de m ê m e sexe vivent dans d'assez bons 
r a p p o r t s , l an t qu ' i l ne s 'agit pas du mei l leur 
m o r c e a u à m a n g e r , de la me i l l eu re place à o c 

cuper p o u r d o r m i r . Si deux mâles poursu ivent la 
m ê m e femelle, ils se m e t t e n t en colère , gr incent 
des den ts , t r ép ignen t , se d o n n e n t des coups avec 
les pa t tes d e d e r r i è r e , s ' a r rachen t les poi ls ; les 
combats ne finissent qu 'avec la fuite du vaincu, 
ou lo r sque la femelle s'est défini t ivement livrée 
au v a i n q u e u r . 

Peu d e m a m m i f è r e s domes t iques son t aussi 
féconds q u e le cochon d ' I n d e . Chez nous , la 
femelle m e t bas deux fois l 'an. Chaque portée est 
de deux ou t rois , quelquefois m ê m e rie qua t re 
ou cinq pet i ts ; dans les pays c h a u d s elle est de six 
ou sept . Les pet i ts naissent c o m p l è t e m e n t formés, 
les yeux ouver t s , et que lques h e u r e s après l eur 
naissance, ils peuven t déjà c o u r i r avec leur mè re . 
Le deux ième j o u r , ils p a r t a g e n t ses r epas , m a n 
gent les he rbes fraîches et m ê m e des grains . La 
m è r e les allaite p e n d a n t dix ou qu inze jours , et 
l eur t é m o i g n e p e n d a n t ce t e m p s beaucoup 
d ' a m o u r , l eu r p r o d i g u e ses soins, les défend, les 
l ient aup rès d 'e l le , les condu i t à la p â t u r e , e tc . 
Lor sque les pet i ts ont acqu is un peu d 'expér ience , 
l ' amour m a t e r n e l se refroidit , et t rois semaines 
après , la m è r e s'est accoup lée de nouveau et 
ne s ' inquiè te n u H e m e n t de sa p r o g é n i t u r e . Le 
mâle se m o n t r e dès le c o m m e n c e m e n t indifférent 
à l 'égard des pe t i t s ; souvent m ê m e il les m a n g e . 
A cinq ou six mois , ceux-ci sont adul tes et capa-
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Fig. 94. Le Dolichotis patagonien. 

bles de se r e p r o d u i r e ; à hu i t ou neuf mois , ils 

ont atteint leur taille définitive. Lorsqu 'on les 

soigne bien, on peu t les conserver j u s q u ' à l 'âge 

de six ou hu i t ans . 

En s 'occupant beaucoup des cochons d ' Inde , 

on parvient à les apprivoiser p a r f a i t e m e n t ; 

cependant ils ne dépoui l len t j ama i s toute l eur 

timidité, et l eur intel l igence n ' a r r ive pas à leur 

faire dist inguer l eur ma î t r e des pe r sonnes é t r a n 

gères. I l s son téga lement doux vis-à-vis de c h a c u n . 

Jamais ils ne che rchen t à m o r d r e ou à griffer. 

Le plus peti t enfant peu t j o u e r avec eux. Us font 

souvent preuve d 'une indifférence é t o n n a n t e . 

Quelque agréable que soit l eu r l oge , j amais ils 

ne semblent la regre t te r , q u a n d on les t ranspor te 

ailleurs; ils se laissent so igner , p r e n d r e , po r t e r 

dans les bras , sans manifes ter le m o i n d r e dépla i 

sir. Leur d o n n e - t - o n à m a n g e r , ils manifes tent 

du conten tement , mais point de reconnaissance . 

La main qui leur tend l ' a l iment leur est indiffé

rente; l 'a l iment seul les t ouche . Ils sont sen

sibles aux b rusques c h a n g e m e n t s de t e m p é r a 

ture; le froid et l ' humid i t é les r e n d e n t malades 

et les font pér ir . 

Les cochons d ' Inde ne saura ien t ê t re nuis ibles , 

à moins qu 'on ne les t ienne dans une c h a m b r e 

BHEHM. 

meublée où ils pour ra ien t t o u t r o n g e r ; mais ce t 
inconvénient , qu 'on peu t a i sément préveni r , est 
g randement c o m p e n s é par des qual i tés a imables 
et par les profits q u e l ' h o m m e t i re de ces a n i 
m a u x . Ils on t aussi , b ien con t r e leur gré à la vé 
ri té , une cer ta ine uti l i té pour la sc ience . T. L. G. 
Bischoff(l) s'est servi d 'eux pour faire ses é tudes 
sur le déve loppement . Ils occupen t donc u n e 
place honorab le dans les annales de la sc ience . 

L E S D O L I C H O T I S — DOLICHOTIS. 

Die Maras. 

C a r a c t è r e s . — Les dolichotis ressemblen t 

moins aux cobayes qu ' aux au t res cavidés. Ils ont 
u n e physionomie assez semblable à celle des 
l ièvres, mais ils diffèrent de ceux-c i pa r des 
oreilles plus cour tes et obtuses , et par le n o m b r e 
des doigts aux pieds de de r r i è re . L e u r corps est 
m i n c e , al longé, plus é t roi t en avant qu 'en a r r i è re ; 
leurs pattes sont longues et g rê les ; leurs do ig t s , 
au n o m b r e de qua t re aux pieds de devant , de 
trois à ceux de de r r i è re , p o r t e n t des ongles longs , 

(I) Bischoff, Traité du développement de l'homme et des 
mammifères. Paris, 1843, in-R, avec atlas in-4. 
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su r tou t aux pieds pos té r ieurs . L e u r tête est c o m 

p r imée , à museau poin tu ; leurs oreilles sont lon 

gues , minces , a r rondies , d ro i tes ; leurs yeux m é 

diocres , vifs; leur lèvre supér ieure est f e n d u e ; 

l e u r queue est cour te et re levée, et la p l an t e de 

leurs pieds est complè t emen t couver te de poi ls . 

Ce genre est représenté par u n e seule espèce . 

LE DOLICHOTIS PATAGONIEN — DOLICHOTIS 

rJTAGONICA. 

Die Mara, The Mara ou Palagonian Cuvy. 

C a r a c t è r e s . — Le pelage du do l icho t i spa tago-

nien [fig. 94) ou mara, c o m m e on l'a aussi n o m m é , 
est m o u , épais, luisant ; les poils en sont cour t s 
et collés sur le corps . Le dos est d 'un b r u n gris 
m o u c h e t é de blanc et passe à la couleur cannel le 
clair aux flancs et à la face externe des m e m 
bres . A la région caudale se t rouve une tache 
c la i re , l imitée par une bande b l a n c h e , laquelle 
se con t inue sur la queue . Le ventre et la gorge 
sont b l a n c s ; la poi tr ine est d 'un b r u n cannel le 
clair , et les mous taches sont noires et lu isantes . 
L 'animal adu l t e a 50 cen t , de l o n g , sur lesquels 
la queue prend 4 cent . ; sa h a u t e u r , au gar ro t , est 
de 47 cen t . , ce qui donne à cet te espèce l 'aspect 
p lu tô t d 'un pet i t r u m i n a n t que d 'un rongeur . 

11 n 'est donc pas é tonnan t q u e les voyageurs 
qui , c o m m e Narborough , W o o d , Byron, virent 
le dolichotis sur les plages inhospi ta l ières de 
la Pa tagon ie , en a ient donné des descr ipt ions 
t e l l e m e n t inexactes , q u ' o n a peine à savoir que l 
an ima l ils on t en vue . D'Azara (1) est le p remie r 
qui en fit un rongeur . « On l 'appelle l ièvre, d i t -
il, mais il est p lus c h a r n u , p lu s g rand que celui 
d 'Espagne . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Dar

win, qu i nous l'a parfa i tement fait connaî t re , le do
lichotis patagonien ne dépasse pas , au no rd , le 73° 
de la t i tude aust ra le . Il habi te les déserts p ie r reux 
et ar ides de la Pa tagon ie , et disparaî t complè te
m e n t dans la S ie r r a -Ta lpaque , là où le sol c o m 
m e n c e à devenir plus h u m i d e e t plus fertile. 
A l 'ouest, il arrive j u s q u ' a u x environs de Men-
doza et m ê m e j u s q u ' a u 33° de la t i tude aus t ra le . 
On doit p robab lemen t aussi le t rouver aux envi
rons de Cordova, dans la Répub l ique Argen t ine . 
Il y a que lques siècles, il é tai t plus c o m m u n 
qu ' au jourd 'hu i ; on ne le r encon t r e m a i n t e n a n t 
en grand n o m b r e que dans le déser t inhospi ta l ier 
qui le pro tège . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le dol ichot is 

(1) D'Azara, lococil., t. II , p. 51 . 

pa tagonien semble vivre pa r couples . D'après 
d 'Azara on voit p resque toujours u n m i l e et une 
femelle cou ran t e n s e m b l e . Leur course est très-
rap ide , mais n ' e s t pas de longue du rée . Ils se 
fa t iguent bienLôt et un cavalier b ien monté les 
p r e n d a i sément en les enlevant ou en les assom
m a n t avec u n e des boules du lasso. 

« J 'ai en t endu la nu i t , d i t d 'Azara, la voix élevée, 
i n c o m m o d e et assez a iguë de cet animal qui dit 
oooy, et quand on le p rend , il crie de même. 
Quelques pe r sonnes m ' o n t dit que ce lièvre (ainsi 
n o m m e n t - i l s le dolichotis) me t t a i t bas dans les 
viscachères et qu ' é t an t poursuivi il s'y réfugiait; 
mais , en ayant chassé b e a u c o u p , j ' a i vu qu 'aucun 
d 'eux n e s'était fié p o u r son salut à au t r e chose 
q u : à sa légère té , quoiqu ' i l eût la ressource de 
plusieurs viscachères . J e ne les ai jamais trouvés, 
dans leur g î te , que couchés à la maniè re des 
cer f s ; et, c o m m e ceux-ci , ils couren t à d'assez 
grandes dis tances . Pr is peti ts , ces lièvres pampas 
s 'apprivoisent b e a u c o u p , se laissent gra t ter , re
çoivent le pain de la m a i n , m a n g e n t de tou t , sor
t en t l i b remen t de la maison et y reviennent de 
m ê m e . Un de mes amis m ' e n envoya deux qu'il 
avait élevés chez l u i ; ils é ta ient parfai tement 
appr ivoisés , m a l h e u r e u s e m e n t , ils qu i t tè ren t ma 
maison , et fu ren t tués par des ch iens . >> 

Il n 'est pas bien facile de voir le dolichotis 
lorsqu' i l est au repos , dans son gîte ; les teintes de 
son pelage, s 'harmonisan t avec celles du sol, le 
déroben t facilement aux r ega rds . D 'un naturel 
très-craintif , il p r e n d la fuite à la p remiè re appa
rence de danger . Lo r sque p lus ieurs sont réunis , 
tous décampen t , en suivant o rd ina i rement un 
guide ; ils vont par peti ts bonds successifs et t rès -
rapides et toujours en ligne dro i te . Quelques 
natural is tes ont avancé que cet an imal habi te 
les te r r ie rs établis par les viscaches . Darwin croit 
qu ' i l se creuse lu i -même u n e demeure , à laquelle 
il ne para î t cependant pas teni r beaucoup , car si 
Darwin a vu souvent les dolichotis assis à l 'en
trée de leurs t e r r i e r s , il les a vus aussi s 'en éloi
gner souvent , e t , réun is en t roupes , parcour i r 
p lus ieurs mil les , p o u r ne p lus revenir que lque
fois à leur anc i enne d e m e u r e . 

Dans bien des cantons de la Pa tagon ie , où le 
sol ne por te q u e que lques ra res buissons épineux, 
le dolichotis est le seul mammifè r e vivant que 
l 'on rencon t re . Tou t ce q u e l 'on sait de sa repro
duc t ion , c 'est que la femelle m e t bas deux fois 
l 'an et deux peti ts c h a q u e fois. 

Gœring qui a observé p lus ieurs fois le doli
chotis en l iber té , a eu la bon té de m e co mmu n i 
quer les détails que voici. L 'espèce est rare aux 
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environs de Mendoza ; elle est plus abondan te à 
10 ou 15 milles plus a u sud. On la t rouve p a r t o u t 
dans les endroi ts soli taires, sur les l imites du dé-
se r toù le sol es t couver t de buissons. Elle y v i t e n 
sociétés de q u a t r e à h u i t ind iv idus , ma i s souvent 
aussi de t r e n t e à qua ran te .E l l e habi te ces contrées 
avec u n e belle espèce de gal l inacé, la martinette 
(Eudromiaelegans),c\, là où l 'on voit cet oiseau, on 
peu t Être certain d'y t rouver desdol ichot i s , et ré 
c ip roquement . Gœr ing n 'a j amais vu ter rer cet 
animal , quo ique ce r t a inemen t il habi te des te r 
r iers , car , à l 'entrée de ceux-ci on t rouve , amassées 
en grande quan t i t é , ses o rdures que l'on reconna î t 
à leur forme pa r t i cu l i è re . Le dol ichot iscs t un ani
mal d iurne , qui se t rouve h ien au soleil . Si on ne 
le t rouble pas, il se couche sur le côté ou sur le 
ventre, en fléchissant le ca rpe , ce que ne font pas 
les autres rongeur s , se t o u r n e et s 'é tend. Mais, 
au moindre b ru i t , il se dresse sur les ta lons et les l 
pattes de devant , reste immob i l e , et r ega rde 
fixement vers l ' endroi t d 'où par t le b ru i t . Si le 
brui t con t inue , il se dresse tou t à fait, et si le dan
ger est p roche , il détale au galop. Après avoir 
couru l 'espace de que lques pas , il s'assied, se 
dresse; puis fait de nouveau que lques pas , s 'as
sied encore et se décide enfin à p r e n d r e la fuite. 
Sa course est assez r a p i d e ; il peu t faire des 
bonds d 'un à deux m è t r e s . U n lévrier l ' a t l rape-
rait bientôt , un cavalier doit le poursu ivre long
temps, avant de le forcer. 

Le dolichotis se n o u r r i t des que lques he rbes 
qui croissent dans sa pauvre pa t r i e ; mais il p é 
nètre dans les p lan ta t ions , n o t a m m e n t dans les 
champs de trèfle, et les pi l le . Il coupe les h e r b e s , 
se dresse , s 'assied, e t les dévore sans que r ien 
en lui bouge q u e ses mâchoi res . On entend 
le b ru i t qu ' i l fait en m a n g e a n t , et c 'est chose cu
rieuse que d e v o i r les tiges e t les feuilles d ispa
raî tre sans que sa bouche soit ouver te . Des 
plantes succulentes suffisent à cet an ima l pour 
é lancher sa soif; q u a n d on lui donne d u ver t à 
manger , il n 'a pas besoin d 'eau . 

11 est t r è s -p ruden t de son na ture l et chois i l tou-
jours les lieux découver ts , c o m m e s'il avait con
science qu 'on pour ra i t le s u r p r e n d r e dans un e n 
droit c o u v e r t ; aussi la chasse en est très-diffi
cile. On ne l ' approche pas a i sément à por tée de 
fusil, et j amais on ne peu t le p r end re au gîte. Ses 
sens sont t rès-subti ls , et lui font pressent i r de 
loin l ' approche de l ' ennemi . 
. C a p t i v i t é . — Gœring a observé p e n d a n t long

temps un dolichotis captif à Mendoza. C'était un 
être c h a r m a n t , doux , inoffensif. Dès le p r emie r 
jour , il para î t s ' a t tacher à son ma î t r e , prend la 

n o u r r i t u r e d a n s la m a i n , se laisse t ouche r sans 

m o n t r e r d ' impa t i ence . Celui q u ' a vu Gœring était 

t rès-sensible aux caresses, faisait le gros dos , in 

clinait la t ê t e de côté et poussai t u n grogne

m e n t de plaisir . Sa voix, loin d 'ê t re désagréable , 

avait, au con t ra i r e , un cer ta in c h a r m e . Cet an i 

mal ne d o r m a i t que la n u i t ; mais le mo ind re 

b ru i t le réveil lai t . On le tenai t d 'o rd ina i re a t t a 

ché , mais u n jour , p e n d a n t l ' absence de son 

maî t r e , il cassa son lien, fouilla tou te la cham

bre , et y causa hien des dégâ t s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — D'Azara n o u s apprend 

que , de son t e m p s , les Indiens insoumis m a n 

geaient la c h a i r du do l i cho t i s ; les Européens 

s'en nour r i s sa ien t aussi , mais ils la t rouvaient 

inférieure à celle du ra ton . Les Indiens de nos 

jou r s et les gauchos chassent cet animal p o u r en 

avoir la fou r ru re , qui est t rès-douce , t rès-est i -

m é e , et d o n t ils font des tapis et des couver

tu res . 

L E S A G O U T I S — DASYPROCTA. 

Die Agutis, The Agoutis. 

Chr i s tophe Colomb t rouva t r è s - a b o n d a m m e n t 
dans les « perles de l 'océan At lant ique , » les 
Antil les, u n an ima l de la famille des cavidés, qui 
a m a i n t e n a n t p resque c o m p l è t e m e n t d i sparu de 
ces cont rées , et ne se t rouve plus que dans que l 
ques î les, dans les forêts les plus touffues, les 
plus impéné t r ab l e s , d 'où il par t pour ravager les 
p lan ta t ions de cannes à sucre . Cet an ima l étai t 
u n des r ep résen tan t s du genre que nous allons 
passer en revue . 

C a r a c t è r e s . — Les agout is r e s semblen t aux 
lièvres, m a i s il y a en t re les uns et les au t res des 
différences sensibles. Les agout is sont h a u t s sur 
j a m b e s ; ils on t la tê te longue , le m u s e a u poin tu , 
les orei l les pet i tes , a r rondies , le m o i g n o n de la 
q u e u e n u , les pat tes de de r r i è re u n e fois plus 
longues q u e celles de devant ; qua t re doigts et un 
pouce r u d i m e n t a i r e aux pieds de devant , t rois 
doigts t rès longs , séparés , à ceux de d e r r i è r e ; 
tous ces doigts , à l 'exception d u pouce , sont a r 
més d 'ongles forts, l a rges , peu recourbés , et en 
sabo t ; le pouce por te u n ongle p la t et pet i t . 
L e u r den t i t ion est forte ; les incisives sont plates , 
lisses, les supér ieures rousses , les inférieures 
j a u n e s . E n généra l , les agoutis on t des formes 
é légantes . 

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

habi ten t ac tue l l ement , par paires ou par peti tes 
bandes , les plaines couvertes de forêts, no tam-
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m e n t aux bords des cours d 'eau , des îles e t d u 

con t inen t amér i ca in . Quelques espèces se t r o u 

vent dans les mon tagnes , j u s q u ' à u n e a l t i tude de 

2,000 mè t r e s . 

L'AGOUTI COMMUN — DASYPKOCTA AGUTI. 

Der gerneine Aguti ou Goldhase, The Agouti. 

C a r a c t è r e s . — L 'agout i c o m m u n (fig. 93), ou 

lièvre doré, c o m m e o n f a n o m m é à cause de sa belle 
robe , est un des cavidés les plus é légants . Son 
pelage est lisse et épa i s ; les poi ls , ra ides , p r e sque 
soyeux, lu isants , on t de trois à qua t re a n n e a u x 
d 'un b r u n foncé, a l t e rnan t avec a u t a n t d ' an 
neaux d 'un j a u n e roux ou j a u n e c i t ron , et leur 
poin te est t an tô t foncée, t an tô t c la i re . Su r cer
taines par t ies du corps , la cou l eu r j a u n e p r édo 
m i n e , le b run- foncé ayant à peu près d i sparu . Il 
en résu l t e que la colora t ion de l 'animal change 
suivant ses m o u v e m e n t s , suivant l 'angle d ' inc i 
dence , su ivant q u e les poils sont plus ou moins 
longs. La face et les m e m b r e s ne p o r t e n t que des 
p o i l s e o u r t s ; ils s o n t p l u s l o n g s à l ' a r r i è re -b ras , et 
n o t a m m e n t aux cuisses , où ils a t te ignent 8 cent . ; 
la gorge est n u e . La te in te rousse d o m i n e à la 
tô te , à la n u q u e , à la par t i e a n t é r i e u r e du dos , à 
la face ex te rne des m e m b r e s , et la te in te j a u n e 
à la par t ie pos té r ieure du dos , au s a c r u m . Cette 
cou leur change su ivant les saisons ; elle est plus 
foncée en hiver , p lus claire en é té . Un agout i 
mâle adu l t e a plus de 50 cent , de long ; la lon
g u e u r de q u e u e n 'es t q u e de 14 mil l . 

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

Sur inam, le n o r d du Brésil et du P é r o u , sont la 

pat r ie de l 'agout i . Dans le sud du Brésil et dans 

u n e par t ie du P a r a g u a y , il est représen té par des 

espèces voisines. Il abonde su r tou t le long des 

cours d 'eau du Brési l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l f réquente 

les forêts vierges , sèches ou h u m i d e s , se m o n t r e 
clans les prai r ies qu i les b o r d e n t , et devient là le 
r e p r é s e n t a n t d u lièvre. On n e le voit j ama i s en 
rase c a m p a g n e . On le t rouve o rd ina i r emen t sur 
le sol, ou dans des t rous , dans le c r eux d ' un 
t r o n c d ' a r b r e , e t il vit p lus souven t soli taire q u e 
réuni à ses semblables . 

L 'agout i c o m m u n est p e u r e u x , d é f i a n t , ce 
qui fait que ses hab i tudes en l iber té sont diffici
les à observer . Il do r t p e n d a n t le j o u r dans son 
gî te , ou , s'il en sort , ce n 'es t q u e dans les can
tons où il se sent par fa i tement en sûre té . Au 
coucher du soleil, il va che rche r sa n o u r r i t u r e , 
et rôde p e n d a n t la n u i t . C o m m e le di t Rengger , 
il a l 'habi tude de qui t te r souvent sa d e m e u r e , 

puis d'y reveni r pa r le m ê m e c h e m i n , ce qui 
finit pa r t racer u n sent ier é t ro i t , souvent long 
d ' une cen ta ine de mè t r e s ; sent ier qu i t rah i t la 
p résence de l ' an imal . 

Met -on u n ch ien su r ce t t e p is te , on s'em
pa re faci lement de l 'agouti ; le ch ien donne de 
la voix, et on p e u t alors r e t i r e r l 'agouti de son 
te r r i e r . Mais celui-ci a- t - i l é té averti à t emps de 
la présence du chien , il s 'éloigne aussi tôt , et sa 
rap id i té le m e t b ientô t à l 'abri des poursu i t e s . Il 
se réfugie dans les taillis et s'y m e t en sûre té . 

L 'agout i est u n an imal inoffensif, p e u r e u x , ex
posé à bien des dange r s ; sa g rande agili té peut 
seule l'y sous t ra i re . Sa course rappe l le celle des 
pet i tes ant i lopes et des chevrola ins ; elle con
siste en une sorte de galop et s 'exécute à l 'aide 
de bonds qu i se suivent r a p i d e m e n t ; sa marche 
est un pas assez lent. 

L 'odora t est le p lus parfai t de ses s e n s ; l 'ouïe 
est aussi assez développée ; la vue , pa r cont re , 
para î t ê t re faible, et le goût ne semble pas t rès -
p r o n o n c é ; son inte l l igence est b o r n é e . Il n'a 
guère que le sen t imen t des local i tés . 

Il se n o u r r i t de p lan tes de toute espèce, de 
rac ines , de fleurs ou de g ra ins . A u c u n e s u b 
s tance végétale ne résiste à ses fortes incisi
ves, qui bro ient les noix les plus du re s . Dans 
les p lan ta t ions de cannes à suc re , dans les ja r 
dins po tage r s , l 'agouti est un hô te t rès-nuis ible . 
Il ne cause c e p e n d a n t des dégâts sensibles que là 
où il se t rouve en g rand n o m b r e . 

Nous m a n q u o n s de rense ignements précis sur 
la r ep roduc t ion des agout is en l ibe r t é . On sait 
cependan t qu ' i l s se mul t ip l ien t b e a u c o u p ; que 
dans toutes les saisons la femelle p e u t ê t re en 
ges ta t ion , et qu 'e l le a p lus ieurs pet i ts à chaque 
po r t ée . Elle me t t r a i t bas deux fois l 'an : en octo
b re , c 'est-à-dire au c o m m e n c e m e n t de la saison 
des pluies, et u n e seconde fois que lques mois 
plus ta rd , avan t la sécheresse . Le mâle che rche 
la femelle ; il l 'appelle p a r ses sifflements et ses 
g r o g n e m e n t s ; l a poursu i t j u s q u ' à ce qu 'e l le se 
soit donnée à l u i ; si elle rés is te , il emploie la 
violence ; c 'est d u mo ins ce q u e j ' a i pu voir chez 
des agoutis captifs. Une femelle q u e j ' ava i s 
mise avec deux mâles , en fut t e l l ement ba t tue , 
t e l l ement m o r d u e , q u e j e dus l 'é loigner ; ses 
b o u r r e a u x l ' au ra i en t t u é e , et il fallut p lus ieurs 
semaines p o u r g u é r i r ses b lessures . 

P e u après l ' accouplement , les deux sexes se 
séparen t . La femelle regagne son anc ienne de 
m e u r e , a r r ange le n id dans lequel elle met t ra 
bas, le r e m b o u r r e avec des feuilles, des rac ines 
et des poils. Après un a l la i t ement de plusieurs 
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Fig. 'J'J. L'Agouti commun 

semaines, elle condui t ses pet i ts h o r s du te r r ie r , 

les instruit et les p ro tège . 

C h a s s e . — P a r m i les n o m b r e u x ennemis na 

turels des agout is , les grandes espèces de féliens 

et les chiens du Brésil son t les plus te r r ib les . 

L 'homme, q u e l q u e ac t ivement qu' i l les pou r 

suive, ne leur fait q u e peu de ma l . Il n 'es t pas 

difficile de p r e n d r e u n agout i ; il suffit de p lacer 

des t rappes sur son c h e m i n . On peu t aussi , 

comme le rappor te le pr ince de W i e d , le chasser 

avec des chiens , ou à l'affût, d u r a n t l 'hiver. 

CaptiTité. — LVAzara croi t que cet an imal ne 

s 'apprivoise p a s ; il suffit, p o u r se convaincre 

du contra i re , de visiter u n j a r d i n zoologique. 

Rengger raconte que , pris j e u n e et b ien t ra i té , 

il devient p resque u n an ima l domes t ique , 

ci J 'ai vu, dit-il, ' p lus ieurs agout is qu 'on pouvai t 

laisser l i b remen t cour i r , sans qu ' i ls c h e r c h a s 

sent à s 'échapper , m ê m e lorsqu ' i ls é taient dans 

les grandes forêts qu ' i ls hab i t a i en t en l iber té . J e 

vis ainsi dans u n e forêt du nord du Pa raguay 

deux agoutis apprivoisés, qu i passaient le ma t in 

et le soir dans les bois, le midi et la nu i t dans 

une h u t t e d ' Indiens . Mais en faisant ainsi a b n é 

gation de leur i n d é p e n d a n c e , ce n 'es t point à 

l ' h o m m e qu'ils s ' a t tachent , c 'est à la d e m e u r e . 

Ils ne reconna issen t pas leur maî t re p a r m i d ' au

tres pe r sonnes , n 'obéissent q u e r a r e m e n t à son 

appel , ne le c h e r c h e n t que q u a n d ils ont faim. 

Ils ne se laissent pas t o u c h e r volontiers , ne s u p 

po r t en t a u c u n e domina t ion , et vivent c o m p l è t e 
m e n t selon leur bon p la i s i r ; c 'est t ou t au plus 
si on peu t les dresser à venir p r e n d r e leur nour 
r i t u r e tou jours au m ê m e endro i t . Us modif ient 
c e p e n d a n t leur gen re de vie à l 'é ta t d o m e s t i q u e , 
car ils cou ren t le j o u r et d o r m e n t la nui t . Us se 
chois issent h a b i t u e l l e m e n t un endro i t sombre 
p o u r leur r e t r a i t e ; ils s'y font u n e c o u c h e avec 
de la pai l le , des feuilles, des étoffes, des bas , des 
souliers de satin, qu ' i l s déch i r en t en peti ts m o r 
ceaux. A pa r t cela, ils ne c a u s e n t pas de g r a n d s 
dégâts ; ce n 'es t que quand on les enferme, q u e 
l ' ennui les gagnan t , ils r o n g e n t tou t ce qu ' i l s 
t rouven t . Ils m a r c h e n t à pas l en t s , le dos forte
m e n t b o m b é , ou couren t au galop, ou font des 
bonds c o m m e le l ièvre. On n ' e n t e n d leur voix 
que q u a n d ils sont excités : ils poussen t alors 
un cri sifflant. Les t o u r m e n t e - t - o n p e n d a n t qu ' i l s 
sont occupés à ronger q u e l q u e chose , ils gro
gnent un p e u . Dans la colère , ou lorsqu ' i l s on t 
peur , ils hér i ssent tous leurs poi ls . On les n o u r 
ri t de tout ce qu ' on m a n g e dans la ma i son . Ils 
n ' a imen l pas a u t a n t la viande q u e le, dit d 'A-
zara ; ils ne la m a n g e n t q u e quand u n e au t re 
nou r r i t u r e leur fait d é f a u t ; les roses sont leur 
mets de prédi lec t ion . Ils p r e n n e n t leur n o u r r i 
t u re avec leurs incisives, la t i e n n e n t ensu i t e 
entre les pouces rud imen ta i r e s de l eu r pa t t e de 
devant , et s 'asseyent c o m m e les écureu i l s p o u r 
la mange r . Quand on leur d o n n e des m o r c e a u x 
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t rès-pet i ts , ils les m a n g e n t en se t enan t à qua t re 
pa t tes . J a m a i s j e ne les ai vus boire . D'après le 
doc teur Bar le ts , ils bo i ra ien t en lappant . » 

Bodinus dit avec raison que la grâce , la gen
t i l lesse, la p ropre té des agout i s , les r e c o m m a n 
d e n t aux a m a t e u r s ; qu ' i l s ne sont désagréables 
q u e pa r leur passion de tout ronger . Ceux du J a r 
d in zoologique de Cologne sont arr ivés à p r e n 
d re leur nour r i tu re dans la m a i n des pe r sonnes , 
et à leur adresser des regards reconnaissan ts . 

Nos agout is p résen ten t u n e par t icu lar i té que j e 
n 'a i vue signalée nul le par t . Us enfouissent, p o u r 
leurs futurs besoins , u n e g rande par t ie des ali
m e n t s qu 'on leur donne . Dès qu 'on leur appor te à 
m a n g e r , ils se préc ip i tent sur la n o u r r i t u r e avec 
avidi té , mangen t que lques m o r c e a u x , choisis
sen t ensui te une caro t te ou un fruit, l ' empor 
t e n t dans leur b o u c h e , c reusen t un pet i t t rou , y 
déposen t leur t résor, le recouvren t de te r re qu'i ls 
pressent et l issent avec leurs pat tes de devant . 
E t cela se fait avec u n e rap id i té , une adresse qu i 
c h a r m e n t le spec ta teur . Puis , ils vont c h e r c h e r 
u n nouveau morceau et r e c o m m e n c e n t le m ô m e 
m a n è g e . Il est t r è s - a m u s a n t de voir avec quelle 
p r u d e n c e ils r ega rden t tou t au tour d 'eux, c o m m e 
ils s 'efforcent d 'enfouir leurs t résors sans ê t re 
vus . Qu 'un au t r e animal s ' approche , ils hér issent 
aussi tôt leur pelage et m a r c h e n t sur l ' indiscre t . 
Ils sont ja loux et envieux a u plus hau t degré ; ils 
volent la n o u r r i t u r e aux an imaux p lus faibles 
q u ' e u x ; ils la d i spu ten t aux pacas , aux m a r 
mot tes avec lesquels on les enferme. 

L e u r g r a n d e p ropre té se révèle dans tous leurs 
ac tes . L e u r pelage n ' es t j a m a i s souil lé, et ils 
t i e n n e n t leur t e r r i e r toujours en bon état . Ils 
doivent ce t e r r ie r à u n e m a r m o t t e q u e j e mis 
dans leur enclos . Auparavan t , ils n 'avaient nu l 
l ement songé à s'en c reuser u n ; ils s 'étaient 
con ten tés de la re t ra i t e m o l l e m e n t r e m b o u r r é e 
de paille e t de foin qu 'on leur avait p r épa rée . 
Quand la m a r m o t t e arr iva , la chose changea . 
Celle-ci ne t rouva pas la d e m e u r e à son goût , se 
m i t à c reuser un couloi r , e t f inalement const ru i 
sit u n te r r ie r t rès-ramif ié . El le se t r o m p a i t , si 
elle croyait travail ler p o u r son compte ; les agou
tis t r ouvè ren t ce te r r ie r à leur convenance et le 
pa r t agè ren t avec son propr ié ta i re . On aura i t dit 
q u e la m a r m o t t e l eur avait appr is à c reuser , car 
ils t ravai l lèrent avec a rdeu r à l ' achèvement de 
cel te hab i t a t ion . La m a r m o t t e por ta dans l ' i n té 
r i eu r du foin et de la p a i l l e ; les agoutis l ' imi tè
ren t , et en peu de temps toute la société s'y t rouva 
par fa i t ement ins ta l lée . A la tin de sep tembre , la 
m a r m o t t e d i sparu t aux r ega rds : elle s 'était en

d o r m i e . La p lus g r a n d e par t ie du t e r r i e r resta 
donc aux agout is seuls : ils y t ranspor tèrent 
beaucoup de paille et de foin. Quand leur litière 
é tai t sale, ils la sortaient et la changea ien t ; ils 
a m e n a i e n t en m ê m e t emps de nouvelles pro
visions. Ils r e s t è ren t ainsi t ou t l 'hiver dans cette 
d e m e u r e , où il était impossible de les prendre . 
Lorsque des froids r i g o u r e u x se firent sentir, 
ils ne se m o n t r è r e n t que par ins tants , pour man
ger . Ils paraissaient assez bien suppor te r le froid, 
mais n o n la ne ige , qui a m e n a la mor t de l'un 
d 'eux. 

Les agoutis se sont r ep rodu i t s p lus ieurs fois en 
captivi té . Rengger r acon t e q u ' u n e paire d'agou
tis que possédai t Pa r le t s 'accoupla , et qu'après 
six semaines de gestat ion, la femelle mi t bas deux 
pet i ts , mais ils é ta ient mor t s . On en a eu de vi
vants à L o n d r e s , à A m s t e r d a m , à Cologne. «Deux 
fois déjà, m ' éc r i t le doc teu r Bodinus , directeur 
du j a rd in zoologique de Cologne, nos agoutis nous 
ont donné des peti ts : deux la p remiè re fois, un 
seul la seconde . J 'a i pu voir que la femelle n'avait 
pas g rande confiance dans l ' amour du père pour 
sa p rogén i tu r e . Les p e t i t s / 1 q u o i q u e faibles sur 
leurs p a t t e s , coura ient que lques heu res après 
leur naissance, c o m m e font les cochons d'Inde 
n o u v e a u - n é s . S 'approchaient - i l s de leur père, 
l eur m è r e s 'é lançai t , les poils hér issés , les pre
nai t dans sa bouche et les por ta i t dans un autre 
coin. Cela dura j u s q u ' à ce qu ' i l s eussent appris à 
l aconna î t r e et à r edou te r le voisinage de leur père . 
Au bou t de qua t re ou c inq j o u r s , celui-ci paru t 
être hab i tué à leur p r é s e n c e , et le danger dimi
n u é . D 'o rd ina i re , les peti ts se t ena ien t cachés ; 
lorsque la faim c o m m e n ç a i t à se faire sentir, ils 
accoura ien t en p iau lan t vers l eur m è r e , qui les 
saluait avec de tendres g rognemen t s , s'asseyait 
sur ses pat tes de de r r i è re et leur donnai t à t e l e r . 
Au moindre b ru i t insolite, ils se réfugiaient dans 
leur re t ra i te , j u s q u ' à ce qu 'hab i lués à leur entou
rage , ils se hasa rdè ren t à suivre leur m è r e . Peu 
de jours après l eur naissance , ils mangcaient 'déjà 
la m ê m e n o u r r i t u r e q u e leurs pa ren t s . Dès le 
p r e m i e r âge , ils avaient tous les caractères de 
l 'animal adul te , et n 'en différaient que très-peu 
par leurs formes . » 

Au Ja rd in zoologique de H a m b o u r g , nous n 'a
vons pas été assez h e u r e u x , jusqu ' i c i , pour pouvoir 
élever des pet i t s . Nos agout is se sonl b ien repro
dui ts , mais ils ont i m m é d i a t e m e n t t u é leur progé
n i tu r e . J e ne saurais à quoi a t t r ibue r cet acte . La 
femelle mi t bas , sans q u e nous nous en fussions 
aperçus , le 2 février, par un froid assez r igou
r eux , et p robab lemen t dans l ' in tér ieur du terr ier 
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que ces an imaux s 'étaient creusé dans leur e n 

clos. Un mat in , nous t rouvâmes devant l 'ouver

ture les pet i ts m o r t s , la tôte broyée . Peu t -ê t re 

sont-ce d 'autres agout is , qui hab i ta ien t le m ê m e 

enclos , qui s 'é ta ient r endus coupables de ce 

meur t re . 

Je ferai r e m a r q u e r que nos agout is t r a n s p o r 

taient les cadavres hors de leur t e r r i e r ; c 'est ce 

qu'ils firent pour un vieil individu qui m o u r u t 

dans l ' in tér ieur de leur d e m e u r e . Cela p rouve 

leur grand sen t imen t de la p rop re t é . 

L E S H Y D R O C H È R E S — HYDROCEEBUS 

Die Wasserschweine. 

Carac tère ! ! . — Les hydrochè res sont les p lus 

curieux des rongeur s , et en m ê m e t e m p s les plus 

grands e t les plus l ou rds . Leur po r t et leur p e 

lage sont ceux du cochon ; aussi Rrisson et L inné 

les rangeaient-i ls dans le m ê m e genre , q u o i q u e 

leurs incisives en fissent des r o n g e u r s . Us on t le 

corps épa i s ; le cou c o u r t ; la tête a l longée, hau t e 

et large, à m u s e a u o b t u s ; des yeux ronds , assez 

grands, for tement s a i l l an t s ; les oreilles pet i tes , 

a r rondies , à bord ex te rne é c h a n c r é ; la lèvre 

supér ieure fendue ; la q u e u e nul le ; des doigts 

réunis par u n e étroi te m e m b r a n e na ta to i re ; des 

ongles en sabots , t rès- for ts ; les j a m b e s de der

rière plus longues q u e celles de devant ; celles-ci 

terminées par qua t r e d o i g t s ; celles-là pa r trois 

seulement ; les incisives fo r t emen t développées , 

peu épaisses, larges de près de 3 cen t . , m a r 

quées de plusieurs sillons sur la face a n t é r i e u r e ; 

quatre paires de mola i res , sans racines , et d ' a p 

parence lamel leuse , à c h a q u e m â c h o i r e . 

Les hyd rochè re s ont aussi pour carac tè res l 'a

nus et les par t ies génitales externes en tou ré s 

d 'un repli cu t ané . 

L'espèce qu i a servi de type à ce genre est j u s 

qu'ici la seule que l 'on connaisse . 

l ' i l Y D R O C H È R E C A P Y B A R A — IIYDROCHERUS 

CAPYttÂRA. 

Dus Wasscrschwein ou Capybara, The Capybara. 

C a r a c t è r e s . — La couleur de cet an ima l est 

difficile à décr i re : elle offre un mé lange de 
brun , de roux, de j a u n e b r u n â t r e ; les soies qui 
entourent la b o u c h e sont no i res . U n capybara 
adulte a à peu près la taille d ' un porc d 'un an ; il 
pèse environ 50 k i log rammes ; il a 1»»,15 de long 
et un d e m i - m è t r e de h a u t . 

• D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —• D'après les 

indicat ions fournies pa r les na tura l i s tes m o d e r 

nes , le capybara se t rouve dans toute l 'Amér ique 

du Sud , depuis l 'Orénoquc j u s q u ' à la Pla ta , de

puis l 'océan At lan t ique j u s q u ' a u x p remie r s ver

sants des Andes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e Capy

bara , que les Guaranais appel len t capy goua 
(d'où les n o m s de capibara et de capigouara, que 

les Espagnols lui ont donnés) ; q u e les Indiens 

Payaguas n o m m e n t lakai lorsqu ' i l est j e u n e , et 

otschagou q u a n d il est adu l t e , hab i te les cantons 

bas , forestiers, marécageux , a u bord des lacs et 

des c o u r s d 'eau, s u r t o u t des grands fleuves. Il 

est t r è s - c o m m u n dans cer ta ins endroi t s , et fré

q u e n t e plus les lieux déser ts q u e les l ieux cu l t i 

vés. Ic i , il ne se m o n t r e que le m a t i n et le soi r ; 

là, on peu t le voir du ran t le j o u r , en grandes 

b a n d e s , mais toujours près de l 'eau, paissant ou 

se r e p o s a n t . 

D'Azara (1) qu i , le p remie r , a décr i t cet ani

ma l , n o u s a p p r e n d en effet qu 'on le trouve su r 

le bord des r ivières et des lacs, e t qu ' i l ne s'en 

éloigne q u e de cent pas au plus (environ ICO 

mètres) , a Lorsqu 'on l'effraye, a joute- t - i l , il 

pousse u n son élevé et plein qui di t : a, pé, et 

qu' i l n ' emplo ie dans a u c u n e au t r e c i rcons tance ; 

puis il se j e t t e à l 'eau, où il nage faci lement , sans 

laisser dehors au t re chose q u e ses nar ines ou un 

peu p l u s ; mais si le pér i l est p lus g r a n d , ou s'il 

est blessé, il p longe et va sort i r p lus loin, parce 

qu ' i l ne peu t d e m e u r e r sous l 'eau q u e j u s q u ' a u 

besoin de renouve le r sa resp i ra t ion . Quoiqu ' i l 

fasse des t raversées p o u r c h e r c h e r d 'autres eaux, 

il est o rd ina i r e que c h a q u e famille conserve son 

séjour , que l'on reconna î t par des m o n c e a u x de 

leurs exc rémen t s , qui sont en pelotes p r o l o n 

gées. 

« Le capy goua ne m a n g e poin t de poisson ni 

au t r e chose q u e de l 'herbe et des végé taux , et il 

dé t ru i t les melons d 'eau et les citrouil les s'il en 

trouve à sa p o r t é e ; mais il ne c reuse point, de 

t rous . Il passe beaucoup de t emps assis, cour t 

peu , et vague beaucoup plus la nu i t que le j o u r , n 

Tous ces faits ont été confirmés par des obser

vations u l t é r i eu res . 

Le capybara , lorsqu' i l est au repos , est le p lus 

hab i tue l l emen t assis sur ses tarses , c o m m e l'a 

encore r e m a r q u é d 'Azara. R a r e m e n t , il est c o u 

ché sur le ven t r e . Sa m a r c h e est u n pas l e n t ; 

lorsqu' i l est pressé de t rop près , il bondi t ; m a i s 

sa course n 'es t pas de longue d u r é e . Par cont re , 

il nage avec faci l i té ; cependan t il ne le fait que 

quand il est poursuivi , ou que la rive sur laquel le 

(1) D'Azara, Essais, t. II, p. 12. 
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il est n e lu i offre p lus d e n o u r r i t u r e . Si on le 
t o u r m e n t e dans le c a n t o n qu ' i l exploi te , il va 
s 'établir d a n s u n a u t r e . Quoiqu' i l v ienne r é g u 
l i è r emen t se c o u c h e r à la m ê m e place , on ne 
p e u t pas d i re qu ' i l ait u n e re t ra i t e p r o p r e m e n t 
d i te . 11 se n o u r r i t de plantes aqua t i ques , d 'écorces 
de j e u n e s a rb re s , et lo rsqu ' i l hab i t e t ou t près 
des p lan ta t ions , de m e l o n s d 'eau et de m a ï s . 

Le capybara est u n a n i m a l pais ible , et au pre
mier coup d'œil on j uge de sa s tup id i t é . J a m a i s 
il ne j oue avec ses semblables . Il c h e r c h e l en 
t e m e n t sa n o u r r i t u r e , puis s'assied e t se repose . 
De t e m p s à a u t r e , il se r e t o u r n e p o u r voir si au
cun e n n e m i ne se m o n t r e . E n aperço i t - i l u n , il 
se lève et se di r ige , tou jours d 'un pas len t , vers 
le cour s d ' eau . Mais q u ' u n e n n e m i apparaisse 
sub i t emen t au mi l i eu d 'un t r oupeau de capy-
baras , tous s a u t e r o n t à l ' eau , en poussan t un cr i , 
et p longeron t . Lor squ ' i l s ne sont pas hab i tués à 
la vue de l ' h o m m e , ils le r e g a r d e n t l ong t emps 
avant de p r e n d r e la fuite. Us ne font j a m a i s e n 
t endre a u c u n a u t r e cr i q u e le a, pé s ignalé pa r 
d 'Azara. Ce cri est pe r çan t , on peu t le percevoir 
à un k i l omè t r e de d i s tance . 

L 'odora t est l e u r sens le p lus parfait . L 'ou ïe et 
la vue sont mauvaises . Mais, ce qu ' i l s pe rden t 
sous le r a p p o r t des sens, ils le gagnen t du côté 
de la force m u s c u l a i r e ; deux h o m m e s sont à 
pe ine en é ta t de d o m p t e r un capybara . 

La femelle m e t bas u n e fois l 'an de deux à 
q u a t r e pe t i t s , et n o n hu i t , c o m m e on le dit en
core m a i n t e n a n t au P a r a g u a y . Dispose- t -e l le à 
cet effet u n e c o u c h e pa r t i cu l i è re ? c 'est ce que 
je ne saurais d i r e . Les peti ts su iven t l e u r m è r e 
dès l e u r na issance ; ils lui para issent g r a n d e 
m e n t a t t achés . Au dire de d 'Azara , un mâ le au 
rai t deux ou trois femel les ; d e l à , sans dou te , l'er
r e u r q u e la femelle m e t bas hu i t pe t i t s . 

C h a s s e . •— Les b lancs ne chassent le capybara 
que p o u r leurs plaisirs . Ils le s u r p r e n n e n t , lu i 
c o u p e n t la r e t r a i t e , et l e r e n v e r s e n t avec le lasso. 
Le plus souvent , on le chasse dans l ' eau. Est- i l 
a t te int d 'un coup de feu, il sau te à l 'eau, mais 
che rche b ientô t à gagne r la rive, si sa blessure 
n 'es t pas t r op g rave . Il n ' emp lo i e les den ts qu 'à 
la de rn iè re ex t r émi t é ; il se défend v igoureuse
m e n t a lors , et p e u t causer de graves b lessures . 
Si on le t u e lorsqu ' i l est dans l ' eau , il est p e r d u 
pour le chasseur , car il coule i m m é d i a t e m e n t au 
fond. 

Après l ' h o m m e , le j a g u a r est son e n n e m i le 
p lus r e d o u t a b l e . Nui t et j o u r , il est sur sa piste et, 
a u bord des r ivières , il fait d u capybara sa n o u r 
r i t u r e la plus hab i tue l l e . 

C a p t i v i t é . — D ' A z a r a nous avait appris que 
les j e u n e s capyharas s 'apprivoisent sans aucun 
soin, qu' i ls n e sont n i nuis ibles ni impor tuns ; 
que , laissés l ibres , ils sor tent et reviennent vo
lon t a i r emen t , et qu ' i ls accouren t pour se faire 
g ra t t e r lo r squ 'on les appel le . Rengger nous 
d o n n e de p lus amples déta i ls à ce sujet. « J 'ai vu 
au P a r a g u a y , di t - i l , p lus i eu r s capybaras qui 
avaient été pr is j eu n es et élevés en captivité. Us 
é ta ient apprivoisés c o m m e des a n i m a u x domes
t iques , et se la issaient caresser par chacun . Us 
n e m o n t r a i e n t c e p e n d a n t ni a t t a c h e m e n t ni 
obéissance à leur m a î t r e . Us s 'é ta ient habi tués à 
leur d e m e u r e et ne s'en é lo ignaient pas . On n'a
vait nu l souci de les n o u r r i r , ca r ils cherchaient 
e u x - m ê m e s leur p â t u r e , de j o u r c o m m e de nuit . 
Les plantes aqua t iques qu ' i ls al laient chercher 
dans les cours d'eau et les é tangs voisins étaient 
leurs mets p r é f é r é s ; ils m a n g e a i e n t aussi des ra
c ines de m a n i o c et des écorces de melons d'eau 
qu 'on leur donnai t . » 

Dans ces de rn ie r s t e m p s , on a vu p lus ieurs ca
pybaras vivants en E u r o p e . Le J a r d i n zoologique 
de H a m b o u r g en possède un ; il y en a à Anvers et 
à Londres . Le nô t re m 'es t t rès -soumis . Il connaît 
m a voix, arr ive à m o n appe l , se m o n t r e heureux 
de mes caresses , m e sui t c o m m e u n chien par 
t ou t le j a r d i n . 11.n'est pas aussi d o u x et affec
t u e u x avec tou t le m o n d e . Son gard ien voulait 
u n j o u r le r epousse r , il lui sauta à la poi t r ine et 
le m o r d i t ; h e u r e u s e m e n t qu ' i l e n t a m a plus ses 
hab i t s que sa p e a u . J e ne peux pas d i re qu'i l soit 
obéissant , car il n 'obé i t que quand il veut . Sa 
douceu r serai t donc plus appa ren te q u e réel le . 

Je ne puis a d m e t t r e que ses m o u v e m e n t s soient 
lourds et maladroi t s . A la vér i té , il m a r c h e ra re 
m e n t vite, s 'avance d 'o rd ina i re t ou t à son aise en 
faisant de g rands pas , mais il peu t facilement 
sauter par -dessus des bar r iè res hau te s de plus 
d 'un m è t r e . Il se m e u t à mervei l le dans l 'eau, 
nage aussi vite q u ' u n h o m m e m a r c h e , plonge, 
res te plusieurs minu te s sous l ' eau , et s'y di
r ige avec sécur i té . Son écur ie est près du ruis
seau qui t raverse le j a rd in . Il a besoin d 'eau et 
de vase. Dès que j e l 'appel le , il pousse u n cri, 
sau te à l 'eau, p longe , m o n t e sur la berge oppo
sée , s ' approche de m o i , m u r m u r e ou gronde , ou 
plutôt ronfle . Il p rodu i t aussi un bru i t analogue 
au c l a q u e m e n t des dents , cons is tan t en des sons 
t r e m b l o t a n t s , saccadés , in imi tab les , et t rès -
difficiles à déc r i r e : c'est chez lui l 'expression du 
c o n t e n t e m e n t ; on n ' en t end r i en de parei l dès 
qu ' i l est excité de m a n i è r e ou d ' a u t r e . 

Il n 'est pas difficile à e n t r e t e n i r ; toutes les 
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substances végétales lui conv iennen t , et s'il a 
besoin de b e a u c o u p de nou r r i t u r e , il est en quel 
que sorte indifférent su r la q u a l i t é . Cependan t 
il préfère l ' he rbe fraîche à celle qui n e l 'est pas . 
Ses larges incisives lui p e r m e t t e n t de pa î t re 
comme le cheval ; il boi t aussi c o m m e lui , à 
longs trai ts . 

Il a ime le c h a u d sans c ra indre le froid En 
novembre , il saute encore à l 'eau. Pa r la g rande 
chaleur , il c h e r c h e de l ' ombre sous les buissons, 
se creuse u n b o u g e , et se vau t re dans la vase 
avec pla is i r ; lorsqu ' i l en sort, ses poils sales et 
emmêlés ne lui donnen t pas un aspect agréable . 
Ce serait un vrai cochon, si l 'eau ne se chargea i t 
de laver son pe lage . 

Les au t re s a n i m a u x lui sont tou t à fait indif
férents. J ama i s il ne leur c h e r c h e quere l le ; il se 
laisse flairer pa r eux, sans m ê m e hono re r les in
discrets d 'un rega rd . J e n e doute c e p e n d a n t pas 
qu'il ne sache se défendre , et il est moins sot et 
moins doux qu ' i l ne le pa r a î t . 

La chu t e de ses dents de lait se fit d ' une façon 
curieuse ; ses incisives furent repoussées p a r les 
secondes, qui p a r u r e n t à la fin de la p r e m i è r e 
année ; pendan t quelque t e m p s , elles leur firent 
comme u n e ga îne , et t o m b è r e n t avan t que 
celles-ci fussent c o m p l è t e m e n t développées . 
Sa den tu re fut q u e l q u e t emps t rès - i r régul iôre . Il 
est probable que, chez d 'au t res r ongeu r s , les in
cisives t o m b e n t aussi de ce t te façon. 

l i l i E H M . 

J e m e suis efforcé d 'avoir d 'au t res capybaras , 

ca r j e crois que ces a n i m a u x se r ep rodu i r a i en t 

chez nous. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Au Pa raguay , on fait 

de la p e a u d u capybara des cour ro ies , des c o u 

ver tures , des soul iers . Cet te peau est t r è s -

épaisse, mais poreuse , et laisse passer l 'eau. Les 

Indiens seuks m a n g e n t la chair de cet an imal ; 

elle a un goût gras et r epoussan t pour un E u r o 

péen . Cependant , q u a n d on la fait m a r i n e r et 

cuire dans l 'eau, elle a le goût du veau. 

L E S P A C A S — COELOGENYS, 

Die Paka, The Pacas. 

C a r a c t è r e s . — Le genre paca est le de rn ie r 
de la famille des cavidés. Les espèces qu i le com
posent on t la tê te très-grosse ; les yeux g rands ; 
les oreilles peti tes ; la q u e u e rédui te à u n moi
gnon ; qua t r e doigts aux pieds de devant , c inq aux 
pieds de de r r i è r e ; le corps couver t de soies cou
chées ; u n e paire d' incisives et q u a t r e p a i r e s de 
mola i res à chaque mâcho i r e . L ' a rcade zygoma-
t ique , ex t r ao rd ina i r emen t développée , est creusée 
d 'une vaste cavi té . 

La cavité de l 'apophyse zygomat ique doit ê lre 
considérée c o m m e un p ro longemen t des abajoues; 
celles-ci existent , mais n ' on t pas un aussi g r a n d 
développement que chez d ' au t res r o n g e u r s . Elles 
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consis tent en u n s imple repli cu t ané c o m m u 

n iquan t p a r u n e ouver ture étroite avec la cavité 

osseuse, qu i est la véri table abajoue. Cette ca

vité, tapissée par une m e m b r a n e mince , est pres

que en t i è r emen t fe rmée . On ne sait au jus t e de 

quelle ut i l i té elle est p o u r l ' an imal , quo ique 

quelques natural is tes y aient t rouvé des a l iments . 

Ce grand déve loppement des arcades zygomat i -

ques donne au crâne une physionomie tou te par 

t icul ière , qu 'on ne re t rouve chez a u c u n au t re 

mammifè re . 

L E P A C A B R U N — COELOGENYS SVBNIGEH. 

Der Paka, The Sooty Paca. 

C a r a c t è r e * . — Cette espèce (fig. 96) a des poils 

cour t s , couchés , d 'un j a u n e brun au dos e t à la 

face externe des m e m b r e s , d 'un b lanc jaunâ t re au 

vent re et à la face in te rne des j a m b e s . Le long des 

flancs, depuis l 'épaule j u squ ' au bord pos tér ieur de 

la cuisse, sont c inq rangées de taches d 'un j a u n e 

clair , rondes ou ovales. La rangée infér ieure est 

mo ins m a r q u é e et se confond avec la te in te des 

part ies env i ronnan tes . Autour de la b o u c h e , et 

au-dessus de l 'œil, s ' insèrent que lques poils tac

ti les raides, dirigés en a r r i è r e . Les oreilles sont 

cour tes et peu velues ; la plante des pieds e t les 

doigts sont nus . Le mâle adul te a plus de 60 cent , 

de long et 33 cent , de hau t . 

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

se t rouve dans u n e g rande part ie de l 'Amér ique 

du Sud , depuis S u r i n a m , à t ravers t eu t le Brésil , 

j u squ ' au Paraguay , et dans les Antil les mér id io 

nales . P lus une cont rée est sauvage et déserte , 

plus il y est c o m m u n . Il est devenu assez rare 

dans les endroi ts habiLés. 

H l i e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est ordi 

na i r emen t sur la lisière des forêts que vit le 

paca, seul ou avec sa famille. Il se creuse des 

te r r i e r s , de l m , 3 0 à 1° 1 ,60 de profondeur , et y 

dor t pendant tou t le j o u r ; il en sort , à la nui t , 

p o u r che rche r sa nou r r i t u r e , qu i consiste en 

feuilles, en fleurs et en fruits de tou te espèce, et 

saccage les plantat ions de cannes à sucre et de 

melons d 'eau. La femelle m e t bas au mil ieu de 

l'été un seul pet i t , qu 'e l le garde longtemps dans 

son te r r ie r : ce ne serai t qu 'après plusieurs mois 

qu'el le sort irai t avec l u i . 

C a p t i v i t é . — « Un de mes amis , di t Rengger , 

a gardé chez lui un paca pendan t trois ans . Quoi

que j eune , il se mont ra i t craintif, indomptab le , 

chercha i t à m o r d r e qu iconque s 'approchai t de 

lui . Il se tenai t caché tout le j o u r ; la nui t , il rô

dai t par tou t , che rcha i t à creuser le sol, grognai t 

et t oucha i t à pe ine à la n o u r r i t u r e qu 'on lui don

nai t . Après quelques mois , sa sauvagerie dispa

r u t ; il c o m m e n ç a à s 'habi tuer à la captivité, 

et finit pa r devenir assez familier. Il se laissait 

toucher , caresser , s ' approchai t de son maî t r e et 

des personnes é t rangères . Il n e témoignai t ce 

pendan t d ' a t t achement à p e r s o n n e . Les enfants 

ne lui laissant pas de repos du ran t le jour , il 

c h a n g e a ses hab i tudes , et finit pa r res ter calme 

p e n d a n t la nuit . On le nourr i ssa i t de tou t ce 

q u ' o n mangea i t dans la maison , la viande excep

tée . Il p rena i t ses a l iments avec ses incisives, et 

buvai t en lappant . Son maî t re m ' a assuré avoir 

souvent in t rodui t le doigt dans ses abajoues, et 

les avoir t rouvées rempl ies de n o u r r i t u r e . 11 

étai t t r è s -p ropre ; il faisait ses o rdu res toujours 

loin de la couche qu ' i l s 'était a r rangée dans un 

coin, avec des chiffons, de la paille, des morceaux 

de cuir . Il m a r c h a i t au pas ou courai t eii bondis

sant . La lumière vive paraissai t l ' éb lou i r ; ses 

yeux ne bril laient pas dans l 'obscuri té . Quoiqu'il 

p a r û t hab i tué à l ' homme et à sa demeure , son 

inst inct de liberté n 'avait pas d iminué . Après trois 

ans de captivité, il profita de la p remiè re occa

sion p o u r s'enfuir. » 

J u s q u ' à ce jour , on n ' a vu que r a r e m e n t des 

pacas vivants en E u r o p e . Buffon posséda long

temps une femelle apprivoisée, qui s'était fait sa 

couche sous un poêle. Elle dormai t pendant le 

j o u r , rôda i t p e n d a n t la nu i t , rongeai t la cage 

dans laquelle on l 'enfermait , léchait la ma in des 

personnes qu'el le connaissai t , se laissait cares

ser par elles ; dans ces c i rconstances , elle s'éten

dai t e t poussai t de peti ts cris de plaisir . Cette 

femelle cherchai t à m o r d r e les étranger^, les en

fants et les c h i e n s ; dans la colère , elle grondai t 

e t gr inçai t des dents d 'une façon par t icu l iè re . Elle 

était si peu sensible au froid, que Buffon croit 

qu 'on pourra i t accl imater l 'espèce en Europe . 

J 'a i observé u n paca pendan t plus d 'un an au 

Ja rd in zoologique de H a m b o u r g ; il m 'a toujours 

pa ru u n an imal paresseux, très-peu a t t rayant . L e 

jou r , il ne sort que r a r e m e n t de son ter r ie r et 

n ' appara î t qu 'au coucher du soleil. Il vit en paix, 

ou , pour mieux dire , avec indifférence, avec des 

agoutis et u n e marmo t t e ; il n ' a t t aque personne , 

mais il ne s e l a i s s e p a s a t t a q u e r . i l est peu dif

ficile, et n ' a besoin ni d 'une nou r r i t u r e de 

choix , ni d 'une écurie bien en t r e t enue . C o m m e 

Buffon, je l'ai vu suppor te r parfai tement le froid, 

mais j e crois que son accl imatat ion en E u r o p e 

n e serait d ' aucun avantage. 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — La peau du paca est 

t rop mince , son poil est t rop grossier pour qu 'on 
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puisse se servir de sa four ru re . E n février e t en 

mars , l ' an imal est t r è s -g ra s , et sa cha i r alors a 

beaucoup de goût et est t rès-es t imée. Au Brési l , 

le paca est, avec les agoutis et les diverses espèces 

de ta tous , le gibier le plus c o m m u n dans les fo

rê ts . On le chasse soit avec des t r a p p e s , soit avec 

des ch iens , e t on l 'apporte au m a r c h é sous le 

n o m de gibier royal. 

LES LEPORIDES — LEPORES. 

Die Hasen, The Hares. 

A la fin de l 'o rdre des rongeur s , nous t rouvons 
les léporidés ou les l ièvres. Qui n e connaî t ces 
animaux aux longues mous taches , aux longues 
oreilles, dont la t imidi té est proverbia le depuis 
les t emps les p lus recu lés , dont la cha i r était es
t imée déjà des gou rme t s de Home ! P a r m i les 
rongeurs , il n ' e n est pas , les rats et les souris ex
ceptés, qui so ient plus popula i res que le type de 
la famil le ; chacun l'a sous l'oeil, chacun l 'a tou
ché , et c e p e n d a n t le lièvre est encore b ien peu 
connu, il l 'est moins que d 'au t res a n i m a u x q u e 
beaucoup de personnes n 'on t j ama i s vus. 

C a r a c t è r e s . — Les léporidés forment u n e fa

mille bien t r a n c h é e . Ce sont les seuls r o n g e u r s 
qui aient plus de deux incisives à la m â c h o i r e su
pé r i eu re ; de r r i è re les p r e m i è r e s s'en t rouven t 
deux au t res pe t i tes , mousses , p resque q u a d r a n -
gulaires. La d e n t u r e en reçoit u n e phys ionomie 
toute pa r t i cu l i è re . Les mola i res sont au n o m b r e 
de c inq ou six pa i res à c h a q u e mâcho i r e ; c h a 
cune est formée de deux lames (fig. 97). 

Le squele t te p résen te diverses par t icu lar i tés . 
Sans nous a r r ê t e r au détai l , j e dirai q u e la co
lonne ver tébra le est formée de 12 ver tèbres d o r 
sales, 9 lombai res , 2 à 4 sacrées et 12 à 20 coc-
cygiennes. . 

Les lépor idés ont encore p o u r carac tères géné
raux un corps a l longé , des pat tes de der r iè re l o n 
gues, u n c râne c o m p r i m é , des yeux et des oreilles 
grands, c inq doigts aux pat tes de devant , et qua
tre aux pat tes de der r iè re , des lèvres épaisses, 
t rès-mobi les , p ro fondément fendues, de fortes 
mous taches , e t un pelage épais, p resque l a ineux . 

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

mille est pauvre en espèces, elle n 'en est pas 
moins r é p a n d u e sur une g rande é tendue de la sur
face de la t e r r e . Dans toutes les part ies du m o n d e , 
la Nouvel le-Hol lande et les îles avoisinantes ex
ceptées, on t rouve des l épor idés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils hab i t en t 

tous les c l ima t s . On les t rouve dans la pla ine , 

dans la m o n t a g n e , dans les campagnes nues , 

pa rmi les r o c h e r s ; ils vivent à découver t ou se 

cachent au fond de terr iers . Où s 'arrête u n e es 

pèce , en appara î t une a u t r e , et, a p r è s l 'aire de 

dispers ion de celle-ci, nous t r o u v o n s celle d 'une 

t ro i s ième. 

Fig. 97. Ensemble de la dentition du lapin, les mâchoires 

vues par surface de frottement ("). 

Tous les léporidés se nou r r i s s en t des par t ies 
molles et savoureuses des p l a n t e s , généra lement 
des feuilles. Ils m a n g e n t aussi les rac ines et les 
fruits . 

La plupar t sont j u s q u ' à un ce r t a in poin t socia
bles , et r e s t en t fidèles au canton qu ' i l s on t adopté . 
Ils y passent le j o u r , cachés d a n s un enfonce
m e n t ou dans u n terr ier , et e n sor tent la nui t 
pour aller à la r eche rche de l e u r n o u r r i t u r e . On 

[f) a, m â c h o i r e s u p é r i e u r e ; b, m â c h o i r e i n f é r i e u r e . (Tréd . Cuvier} . 
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ne p e u t pas d i re , cependan t , qu' i ls soient v ra i 

m e n t n o c t u r n e s , car ils ne sont au repos , le 

j o u r , que là où ils peuvent être t r o u b l é s ; pa r tou t 

où ils se sen ten t en sûre té , ils cou ren t le m a t i n , 

et le soir, b ien avant que le soleil soit des

cendu à l 'hor izon. 

L e u r s mouvemen t s sont par t icul iers . Ce n 'es t 

que dans la course que les léporidés font preuve 

de g r a n d e vitesse ; q u a n d ils se m e u v e n t l e n t e 

men t , ils le font avec u n e maladresse et u n e 

lourdeur incroyables ; leurs longues pat tes de 

der r iè re embar rassen t alors leur m a r c h e . Mais, 

en ple ine course , ils. se d é t o u r n e n t avec u n e 

grande habi leté et font preuve d 'une agilité ex

t raord ina i re . Tous les lépor idés sont fixés ausol et 

incapables de g r i m p e r . Ils évi tent l ' eau; en cas 

d 'absolue nécessi té , cependan t , ils t raversent les 

r ivières à la n a g e . 

L 'ouïe est l eur sens le plus parfa i t ; il a t t e in t 

u n degré de déve loppement s u p é r i e u r à celui de 

nul au t r e rongeur . L 'odora t est faible, sans ê t re 

mauva i s ; la vue est méd ioc re . Leurs facultés in

tel lectuelles sont assez con t rad ic to i res , si l 'on 

peu t ainsi d i re . En généra l , les lièvres ne r épon

dent pas au por t ra i t qu ' on en fait o rd ina i r emen t . 

On les dit doux, paisibles, inoffensifs; mais ils 

manifestent parfois des qual i tés contra i res ; de 

t rès -habi les et t rès -consc ienc ieux observateurs 

sont loin de reconna î t r e leur douceu r ; ils disent , 

au cont ra i re , qu ' i l s sont méchan t s au p lus h a u t 

degré . Leur peur , leur p r u d e n c e , leur t imid i té , 

on t été de tous t e m p s bien appréc iées ; on connaî t 

moins la ruse q u e déploient parfois les vieux in 

dividus. L e u r lâche té est moins grande aussi 

qu 'on ne veut b ien le croire . C'eslles méconna î t r e 

que de leur p rê te r ce défaut , c o m m e l'a fait 

L inné , en qualifiant l 'espèce c o m m u n e de t imide 

(lepus timidus). Un a u t e u r anglais fait observer 

avec raison que la fuite d 'un léporidé n 'est pas 

plus u n signe de lâcheté que celle du léopard, du 

t igre , du lion déta lant devant t r en te ch i ens , c'est-

à-dire ayant à leurs t rousses l ' équ ipage avec 

leque l on chasse le l ièvre. 

L a voix de que lques lépor idés consiste en un 

g rognement sourd ; ils la font d 'a i l leurs r a r e m e n t 

e n t e n d r e , et elle est o r d i n a i r e m e n t a ccompagnée 

du brui t qu ' i ls font en frappant le sol avec 

l 'une des pat tes de de r r i è re , ce qu i est à la fois 

un s igne de cra inte et de colère . Quand ils sont 

effrayés, ils poussent u n cri pe r çan t e t plaintif. 

D 'autres espèces sifflent. 

Sans ê t re aussi g rande que celle de cer ta ins 

au t res rongeur s , la fécondité des léporidés est 

encore assez considérable ; et dans les l ieux où 

la vie leur est facile, où ils ne sont pas en but te 

à t rop de poursu i tes , ce t adage : « Au pr in temps , 

un l ièvre gagne les c h a m p s ; en a u t o m n e il en 

revient seize, » est vra i . La p lupar t des léporidés 

ont p lus ieurs por tées pa r an , chacune de trois à 

six et m ê m e onze pe t i t s . Mais p resque tous pren

nen t si p e u de soin de leur p rogén i tu re , qu'i l 

pér i t un grand n o m b r e de j e u n e s . 

E n ou t re , b e a u c o u p d ' ennemis poursuivent 

pa r tou t les léporidés . Dans nos cont rées , Wil-

dungen (1) a réun i ces e n n e m i s dans la s trophe 

suivante : j e ne puis rés is ter au plaisir de la citer. 

Pauvre lièvre! va, je te plains! 
Que d'ennemis! hommes et chiens, 
Chats, loups-cerviers, martes, belettes, 
Renards, grands-ducs, aigles, chouettes, 
Pie et corbeau.. . combien encor 
Dévorent le lièvre aux poils d'or! 

On c o m p r e n d donc que la mul t ip l icat ion des 

léporidés soit bornée ; et cela est h e u r e u x , car s'il 

n ' e n étai t a insi , ils dévorera ien t tou tes nos r é 

coltes. Là où ils son t t r è s - n o m b r e u x , ils devien

nen t u n véri table fléau. Chez n o u s , le n o m b r e 

est modé ré , et les dégâ ts qu ' i l s causent n 'égalent 

pas l 'uti l i té don t ils sont p o u r nos tab lcs et pour 

cer ta ines indus t r i es . 

L E S L I È V R E S — LEPUS. 

Die Hasen, The LTares. 

C a r a c t è r e * . — Les lièvres ont le corps plus ou 

moins a l longé ; la tê te c o m p r i m é e ; des oreilles 

longues et g r a n d e s ; les j a m b e s de der r iè re plus 

développées que celles de devan t et disposées 

p o u r le s a u t ; c inq doigts aux p ieds de devant , 

qua t r e à ceux de d e r r i è r e ; u n e q u e u e cour te et 

r e t r o u s s é e ; six paires de mola i res à la mâchoi re 

supé r i eu re , c inq s eu l emen t à la mâcho i r e infé

r i e u r e . 

Deux sect ions b ien dist inctes peuvent être 

in t rodui tes dans ce g e n r e . 

L E S L I È V R E S P R O P R E M E N T D I T S — LEPORES. 

C a r a c t è r e s . — Les lièvres p r o p r e m e n t dits se 
d i s t inguen t p a r des oreilles au mo ins aussi lon
gues que la t ê t e ; pa r une poi t r ine é t ro i te , re la t i 
vemen t à l ' a r r ière- t ra in , qu i est la rge , et pa r des 
m e m b r e s pos tér ieurs b ien plus forts et p lus longs 
que les m e m b r e s a n t é r i e u r s . E n o u t r e , l eu r 

(1) Wildung-.n, traduction inédite de M. Ch. Meaux Saint-
Marc. 
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Fig. 88. Le Lièvre commun. 

pelage est gris et t rès - inéga l ; ils ne t e r r e n t 

point, m e t t e n t bas à découver t , et les pet i ts 

naissent vêtus d ' un poil épais . 

L E L I È V R E C O M M U N OU T I M I D E —LEPVS T1MIDUS. 

Der Hase, The Eare. 

C a r a c t è r e s . — L e lièvre c o m m u n (fig. 98 )aT5 

cent, de long, sur lesquels u n peu p lus de 8 cent , 

appar t iennent à la q u e u e ; il a 30 cent , de hau t , et 

pèse de 4 à 3 k i l o g r a m m e s . Dans les bonnes sai

sons, on trouve quelquefois des lièvres don t le 

poids est de 9 k i l o g r a m m e s . Les lièvres des m o n 

tagnes sont p lus grands q u e ceux des pla ines , 

probablement pa r ce qu ' i ls sont moins exposés 

aux poursu i tes . 

La couleur de son pe lage est difficile à d é 

crire en quelques m o t s . Les poils duveteux sont 

très-épais, for tement c r épus ; les poils soyeux sont 

fort longs, et l égè remen t c répus .Le duvet est b lanc 

sous la gorge et sur les flancs ; b lanc , avec le bou t 

d'un b r u n foncé, au dos ; d 'un roux foncé au 

cou, éga l emen t d 'un roux foncé, avec le bou t 

blanc, à la n u q u e . Les poils soyeux du dos sont 

les uns noirs , les au t re s gris à leur rac ine , d 'un 

b r u n foncé au bou t , m a r q u é s d ' anneaux j a u n c -

roui l le . Le pelage, dans son ensemble , a la cou

leur de la t e r r e . Le dos est b run- jaune , m o u c h e t é 

d e n o i r ; le cou j a u n e - b r u n , avec des t ra înées 

b lanches ; le ven t re b lanc , cet te cou leur c h a n 

geant suivant la saison. 

La femelle ou hase est plus rousse que le mâ le . 

On t rouve en out re des lièvres j a u n e s , t a c h e 

tés , b l ancs . La cou l eu r est donc t r è s - v a r i a b l e , 

mais tou jours en h a r m o n i e avec le mi l ieu , ce qu i 

p e r m e t à l ' an imal , c o u c h é à t e r r e , d ' échapper 

faci lement aux rega rds . A u n e pet i te d is tance 

m ê m e , on ne peu t l 'apercevoir , t an t ses te intes 

s ' ha rmonisen t avec celles d u sol. 

Les levrauts on t souvent u n e étoile su r le 

front; t r è s - r a r e m e n t cet te m a r q u e pers is te à 

l 'âge adul te . 

Chez le lièvre t im ide , les oreilles sont plus 

longues que la tê te , et, r aba t tue s en a r r i è re , l 'a

n ima l é tan t c o u c h é , elles a t te ignent la q u e u e , ce 

qui le d is t ingue des au t res espèces . C o m m e chez 

cel les-ci , le bou t des oreilles est no i r . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le lièvre a 

p o u r pa t r ie tou te l 'Europe cent ra le et u n e pe t i te 
part ie de l'Asie occ identa le . Dans le s u d , il est 
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r emplacé par le lièvre de la Médi te r ranée , es

pèce p lus pet i te , au pelage plus r o u x ; dans les 

hau te s m o n t a g n e s , par \e lièvre variable ; dans les 

contrées septentr ionales par le lièvre des neiges; 
espèce t rès-vois ine , mais p robab lemen t d is t inc te 

d u lièvre des Alpes. Sa l imite n o r d est l 'Ecosse, 

la Suède mér id ionale et le nord de la Russ ie ; sa 

l imi te sud est la F rance et le nord de l ' I tal ie . 

Le lièvre de la Chine , de la Boukhar i e , des 

s teppes des Kirghises est-il le m ô m e que no t r e 

l ièvre? La ques t ion n 'es t pas réso lue . 

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

gnes fertiles au voisinage des forêts, les p remie r s 

versants boisés des mon tagnes , sont les lieux 

q u e le lièvre p ré fè re . Dans les Alpes , il arr ive 

jusqu'à, une a l t i tude de 1,600 mè t r e s au-dessus 

d u n iveau de la mer , et dans le Caucase j u squ ' à 

2 ,000 m è t r e s . 

Le l ièvre, que l 'on a va inement t en té d 'accl i 

m a t e r dans le Nord, préfère les con t rées t e m p é 

rées aux pays froids ; il choisi t les endro i t s cou

verts , sous le vent et b i en abr i tés . Les vieux 

mâles choisissent l eu r c an tonnemen t avec moins 

de soin que les j eunes et les femel les . Us se 

g î tent dans des buissons , dans des roseaux , sui

des a m a s de bois . Les hases et les levrauts 

appor t en t au cont ra i re b e a u c o u p de p r u d e n c e 

dans le choix de leur gî te . 

De tous les au t eu r s , Dietr ich de Wincke l l est 

celui qui a i e m i e u x décr i t les moeurs des l ièvres , 

et j e crois ne pouvoir mieux faire que de c i ter 

t ex tue l lement ses paroles . 

« E n généra l , dit-il ( 1 ) , le lièvre est un an imal 

p lu tô t n o c t u r n e que d i u r n e , quo ique pa r tous les 

beaux j o u r s d 'é té on puisse le voir, le soir et le 

m a t i n , cour i r dans les c h a m p s . Il ne qu i t t e pas 

volontiers l ' endroi t où il a é té élevé et où il a 

g rand i . N'y t rouve- t - i l pas u n au t r e lièvre avec 

lequel il puisse s ' accoup le r ; la n o u r r i t u r e y est-

elle insuffisante, i l s ' é lo igne , ma i s p o u r y reve

n i r en a u t o m n e ou après l ' a ccoup lemen t . S'il est 

en repos dans un endro i t , il y d e m e u r e ; s'il y 

est poursu iv i , il le fuit p o u r tou jours . Le lièvre 

qui hab i te les c h a m p s ne les q u i t t e q u e q u a n d 

il p leut . L ' end ro i t où il gîle es t - i l déf r iché , il 

se r end dans un a u t r e , dans u n c h a m p de navets , 

de b lé , de trèfle, e t c . , dans lequel il se fixe et où 

il engraisse , en touré qu' i l est pa r u n e abondan te 

n o u r r i t u r e . Il a ime b e a u c o u p les choux e t les 

navets, et semble avoir u n goût par t icul ier pour 
le pers i l . E n a u t o m n e , il gagne les j a c h è r e s , les 

bas-fonds couverts de j oncs . Tan t que la neige n e 

(I) Dietrich de Winckell, Handbvch fur Jœger undJagd-
bcrechtigle. 

couvre pas les c h a m p s ou qu 'e l le est peu abon
d a n t e , il ne change pas de d e m e u r e . La nui t , il 
pénè t r e dans les j a rd ins p o u r m a n g e r des choux . 
Lo r squ ' i l t o m b e beaucoup de ne ige , il se laisse 
en t e r r e r dans son gî te , ma i s dès q u e les mauvais 
t e m p s cessent , on le voit r epara î t re dans les 
c h a m p s de trèfle. La neige se couvre-t-el le d 'une 
couche de g lace , sa nou r r i t u r e habi tue l le lui fai
sant de plus en p lus défaut , il peu t causer alors de 
grands dégâts dans les j a rd ins et les pépin ières . 
Il r onge l 'écorce des j eu n es a rb re s , n o t a m m e n t 
des acacias , des mélèzes ; il m a n g e des prunel les 
et des c h o u x rouges . Lorsque la neige a fondu, le 
l ièvre m a n g e des herbes vertes de tou te espèce. 
A pe ine les blés d 'hiver commencen t - i l s à lever, 
qu ' i l s 'en n o u r r i t ; plus t a r d , il fait des dégâts 
d ' u n au t re genre aux emblavu re s , en venan t s'y 
gî ter ; il s'y cache souvent le j o u r et en sort le 
soir pour visiter les c h a m p s de choux , de navets, 
nouve l l emen t p lan tés . 

« Le lièvre qu i hab i te les bois n e va dans les 
c h a m p s que le s o i r ; et le m a t i n , au point du 
j o u r , ou peu après le lever du soleil, il ren t re 
sous bois . Nous venons de d i re qu ' en é té il se 
t i en t quelquefois pendan t le j o u r dans les hau tes 
m o i s s o n s ; lorsqu ' i l p l eu t , il h a n t e les friches 
et les j achè re s . E n a u t o m n e , q u a n d les feuilles 
t omben t , il qu i t t e la forê t ; en hiver , il se re t i re 
d a n s les fourrés les plus épais ; au dégel , il r e 
t o u r n e dans les l ieux plus découver t s . 

« Le véri table lièvre des forêts se m o n t r e 
p e n d a n t la bel le saison sur la l isière des bois , et 
s'il n 'y t rouve pas assez de n o u r r i t u r e , il va le soir 
dans les c h a m p s . La chu t e des feuilles n e lui fait 
pas abandonne r la forêt , car , en hiver , il s'y 
enfonce de plus en p lus . 

n Le lièvre hab i t an t des montagnes s 'accom
m o d e très-bien des he rbes a r o m a t i q u e s qui pous
sent près de son gîte, et n e va dans les c h a m p s 
q u e pa r capr ice , lorsque su r tou t ces c h a m p s sont 
t ou t à fait à p rox imi té de sa d e m e u r e . 

« Sauf l 'époque du r u t , où tous les l ièvres sont 
excités au plus h a u t degré , ces a n i m a u x passent 
toute la j o u r n é e à d o r m i r dans l eu r gî te . 

« J a m a i s u n lièvre ne se rend d i r ec t emen t à 
l ' endroi t où il veut se gî ter , il le dépasse u n peu, 
revient , le dépasse de n o u v e a u , fait u n bond de 
côté , et n 'a r r ive enfin à l ' endroi t où il veut s'ar
rê ter qu ' en faisant u n g r a n d saut . 

« P o u r p r épa re r son gîte, le lièvre creuse dans 
le sol une cavité de S à 8 cent , de profondeur , 
assez longue et assez la rge p o u r qu ' on n e voie 
q u ' u n peu du dos de l 'animal lorsqu ' i l y est cou
ché , les pat tes de der r iè re ramassées sous lui, la 
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tôle r eposan t sur les pat tes de devan t é t endues , 

les oreilles raba t tues sur le dos. C'est là le s eu l 

abri qu ' i l se crée c o n t r e la p lu ie et les o rages . 

En hiver, il le c reuse assez p r o f o n d é m e n t p o u r 

qu 'on n 'aperçoive plus de lui q u ' u n point gr is 

foncé. E n été , il se t o u r n e la tête vers le nord , e n 

hiver vers le sud, e t par les t e m p s d 'orages, t o u 

jours sous le vent . 

« On croi ra i t que la n a t u r e a donné au l ièvre 

la rapidi té , la ruse , la vigi lance p o u r c o m p e n s e r 

sa t imidi té i nnée . A-t-il t rouvé p e n d a n t la n u i t 

de quoi assouvir son appét i t , la t e m p é r a t u r e est-

elle b o n n e , il se r e n d r a le m a t i n au lever du s o 

leil dans un lieu sec, sab leux , p o u r y p r e n d r e ses 

ébats seul ou avec ses semblab les . Il sau te , c o u r t 

en rond, se r o u l e ; il s 'enivre t e l l emen t dans ses 

jeux qu ' i l p rend le r ena rd p o u r u n c a m a r a d e , e r 

reur qu'i l paye b ien tô t de la vie. Le vieux lièvre n e 

se laisse pas ainsi su rp rend re ; lo rsqu ' i l est fort et 

en bonne san té , il échappe p resque tou jours p a r 

la fuite aux poursu i t e s de son e n n e m i . Il c h e r c h e 

à le d é r o u t e r pa r ses zigzags e t ses c r o c h e t s . 

Quand il est poursu iv i pa r un chien lévrier , il 

cherche à se faire couper pa r un a u t r e l ièvre 

qu'il chasse de son gî te et dont il p r e n d la p lace , 

ou b ien il se réfugie dans u n t r o u p e a u de m o u 

tons , dans u n four ré de roseaux, et t raverse 

m ê m e un cours d ' eau à la nage . J a m a i s il ne r é -

s is teraà un a u t r e a n i m a l , et la ja lous ie seule p e u t 

le pousser à s ' a t t aquer à ses semblables . Parfois , 

le danger peu t le s u r p r e n d r e a u point d ' a n é a n 

tir ses facultés ; il oubl ie dans ce cas tous les 

moyens de sa lu t ; il cou r t deçà e t delà en p o u s 

sant des cris p la in t i f s . » 

« Le l ièvre, d i t Gaston P h œ b u s , a g r a n d p o u 

voir de cour i r ; i> il t rouve son salut dans la r a 

pidité et dans la d u r é e de sa course . 

La g rande rap id i té du lièvre est la conséquence 

de son organisa t ion. Avec ses m e m b r e s p o s t é 

r ieurs plus longs que ceux de devant , l ' an imal 

peut m i e u x cour i r en m o n t a n t q u ' e n de scendan t . 

Quand le lièvre est t r anqui l l e , il n e fait q u e de 

petits sauts , t r è s - l e n t s ; quand il se hâ te , il fait 

des bonds cons idérables . Lorsqu ' i l fuit et qu ' i l 

est assez loin de son gî te , il s 'arrê te et s 'assied 

sur son a r r i è r e - t r a in ; s'il a q u e l q u e avance su r 

le c h i e n , il m a r c h e que lques pas , t o u r n e et 

r e tourne su r u n espace res t re in t . 

Le lièvre a p e u r de tou t objet i n c o n n u ; il 

évite aussi avec soin les épouvanta i ls que l 'on 

p lante dans les c h a m p s p o u r l 'é loigner . Mais de 

vieux lièvres expé r imen té s se m o n t r e n t parfois 

t rès -hard i s : ils n 'on t m ê m e pas p e u r des ch iens . 

Lorsqu ' i ls r e m a r q u e n t que ceux-ci sont enfermés 

ou a t tachés , ils p é n è t r e n t dans les j a r d i n s avec 

une i m p u d e n c e sans égale, v iennen t m a n g e r sous 

les yeux de leurs ennemis l e s plus a c h a r n é s . Lenz 

a vu p lus ieurs fois des lièvres ar r iver sous ses fe

nê t res , e t passer si p rès des ch iens qu ' i ls a u r a i e n t 

pu ê t re couver t s de leur bave. 

D 'o rd ina i re , il ne pousse de cri q u e lo r squ ' i l 

est en g r a n d danger , et ce cri r e s semble aux 

gémissements d 'un pet i t enfant . 

L 'ou ïe , ce que font d 'ai l leurs pré juger ses gran

des ore i l les , est le sens le p lus développé chez 

le l ièvre. Son odora t n 'es t pas mauva i s , mais sa 

vue est faible. 

T o u t e s ses facultés intel lectuel les s o n t d o m i 

n é e s par u n e p r u d e n c e e t u n e v ig i lance por tées 

au plus h a u t degré . Le moindre b ru i t , le vent qui 

souffle à t ravers les b r a n c h e s , u n e feuille qu i 

t o m b e , suffisent p o u r t roub le r son sommei l et 

a t t i re r tou te son a t t en t ion . Un lézard, le coasse

m e n t d ' une grenoui l le , le font fuir de son gîte ; 

et lorsqu ' i l est en ple ine course , un léger siffle

m e n t l ' a r rê te . La d o u c e u r d u l ièvre n ' es t r ien 

moins q u e cer ta ine . Dietr ich de Wincke l l d i t 

q u e la m é c h a n c e t é est le plus g rand vice de cet 

an ima l . Ce n 'es t pas qu ' i l m o r d e ou qu ' i l griffe; 

mais la femelle n ' a a u c u n a m o u r m a t e r n e l , e l l e 

m â l e se c o m p o r t e de la man iè re la p lu s crue l le 

envers ses pe t i t s . 

Le t e m p s du r u t , dans les hivers r i g o u r e u x , 

c o m m e n c e vers les p remie r s j ou r s de m a r s ; dans 

les h ivers plus doux , il a lieu à la fin de fé

vrier. 11 est d ' au t an t plus p récoce q u e le lièvre 

t rouve p lus de n o u r r i t u r e , a Au c o m m e n c e m e n t 

de la saison du ru t , dit l ' au t eu r q u e j ' a i c i té , les 

mâ les rôden t p a r t o u t et sans cesse, c h e r c h a n t des 

hases , suivant leur p is te , le nez à t e r r e , c o m m e 

les ch i ens . Quand un mâ le et u n e femelle se sont 

r encon t r é s , ils c o m m e n c e n t pa r s 'agacer l ' un 

l ' au t re , cou ran t en cerc le , se d ressan t , et, dans 

ce j eu , la femelle est l ap lus démons t r a t ive . Bien

tôt , c e p e n d a n t , d ' au t res mâles a r r i ven t ; le p r e 

m i e r c h e r c h e à en t r a îne r sa c o m p a g n e , à la faire 

fuir, mais elle résiste, e t finit pa r se d o n n e r au 

plus vail lant . On c o m p r e n d faci lement q u e la 

chose n e doi t pas se passer avec ca lme . La ja lou

sie i r r i t an t les mâles , ils se l ivrent u n c o m b a t 

qu i , sans avoir u n e issue fatale, est des p lus d i 

ver t issants pour le spec ta teur . Deux, t rois mâ les , 

u n p lus g r a n d n o m b r e quelquefois , se c o u r e n t 

dessus , s 'é loignent , se dressent l 'un c o n t r e l ' au

t r e , s ' é lancent à nouveau,"'se d o n n e n t des coups 

de pa t te ; le duve t vole de tous côtés, j u s q u ' à ce 

qu'enfin le plus fort reste va inqueu r , ou q u e la 

hase , ce qui arr ive souvent , se soit é lo ignée fur-
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t ivement avec un des comba t t an t s , ou avec u n 
nouvel a r r ivant . » 

Des chasseurs d ignes de foi a s su ren t q u e ces 
comba t s ne se passent pas souvent sans blessures , 
et disent avoir t rouvé p lus ieurs fois des lièvres 
q u i avaient pe rdu leurs yeux. Le duve t qu i reste 
sur la p lace du comba t est un s igne cer ta in que 
la saison du r u t a c o m m e n c é , et u n aver t isse
m e n t p o u r le chasseur in te l l igent de cesser la 
poursu i t e de ce gibier . 

La femelle por te p e n d a n t t r en te j o u r s , et reste 
en cha l eu r t ou t le t e m p s de la ges ta t ion . Elle 
m e t bas pour la p r e m i è r e fois dans la dern iè re 
qu inza ine de m a r s , p o u r la q u a t r i è m e et der
n iè re fois en août . La p r e m i è r e por t ée est d 'un 
ou deux pet i t s , la seconde d e t rois à c inq , la 
t ro i s ième de deux , la q u a t r i è m e d 'un ou d e u x . 
Ce n 'est qu ' excep t ionne l l emen t , et dans des h i 
vers t rès-doux, qu 'e l le a c inq por t ées . Elle me t 
bas dans un endroi t t r anqu i l l e , su r un tas de fu
mie r , dans le c reux d 'un vieux t ronc , sur u n lit 
de feuilles sèches , ou m ê m e sur le sol n u . Les 
pe t i t s naissent les yeux o u v e r t s , couver t s de 
poils,*et déjà assez développés. D 'après bien des 
chasseu r s , ils se me t t en t aussi tôt à se sécher et 
à se ne t toyer e u x - m ê m e s . La mère ne res te avec 
eux q u e c inq ou six j o u r s , puis les a b a n d o n n e à 
l eur sor t . De temps à a u t r e , seu lement , elle r e 
v ien t à l ' endroi t où ils sont , les appel le en fai
sant ba t t r e ses oreilles l ' une con t re l ' au t r e , et 
l e u r donne à teter, moins par a m o u r ma te rne l 
q u e p o u r se débar rasser de son lait . E n cas de 
danger , elle fuit au loin. On a cependan t vu des 
hases défendre leurs pet i t s con t re des corbeaux 
e t des oiseaux de proie de faible tai l le . 

En généra l , le peu d ' a t t a c h e m e n t de la m è r e 
p o u r ses peti ts est la pr incipale cause de la m o r t 
d ' un grand n o m b r e de levrauts . Beaucoup meu
r e n t en na issant , si la t e m p é r a t u r e est t rop froide. 
Échappen t - i l s à ce p r emie r dange r , ils sont ex
posés à b ien d ' au t res , et ils on t su r tou t à r e d o u 
t e r leur pè re , qui se compor t e d 'une m a n i è r e 
v ra imen t c rue l le à leur égard , e t les t o r t u r e j u s 
q u ' à la m o r t . « J ' en tendis u n j o u r , près d 'un 
village, les gémissemen t s d ' u n levraut , d i t Die-
t r i c h de W i n c k e l l ; j e supposai qu ' i l avait été 
pr is pa r un chat , et m ' a p p r o c h a i p o u r t u e r le 
ravisseur . Mais j e vis un lièvre mâle assis de
vant le levraut , le repoussan t a l t e rna t ivement 
avec une pa t t e , puis avec, l ' au t re ; le pauvre 
pet i t en é ta i t tou t épu isé . Le vieux paya sa 
c r u a u t é de la vie. » 

Chez aucun a u t r e an ima l , on ne t rouve a u t a n t 
de mons t r e s que chez le l ièvre. Il n ' e s t pas rare 

d 'en voir qui on t deux t ê tes , deux langues , des 
dents sai l lantes . 

Une j e u n e famille ne qui t te pas volontiers 
l ' endroi t où elle est n é e . Les frères et sœurs ne 
s 'é loignent pas b e a u c o u p l 'un de l ' au t re , bien 
q u e c h a c u n a i t son gîte à p a r t . Le soir , ils vont 
b r o u t e r de c o m p a g n i e ; le m a t i n , ils r e t o u r n e n t 
ensemble dans l ' endroi t où se t rouve leur gî te , 
et ainsi j u s q u ' à ce qu ' i ls a ien t la moi t ié de leur 
taille. Alors ils se séparen t . A quinze mois ils 
sont c o m p l è t e m e n t adu l t e s ; ma i s , à u n an, ils 
sont déjà capables de se r ep rodu i r e . 

Le t e r m e e x t r ê m e de la vie du lièvre paraî t 
ê t re de sept à h u i t ans . On en a vu c e p e n d a n t 
échapper plus l ong temps à tou tes les pour su i t e s 
sans ê t re encore alfaiblis par l 'âge. Dans les p r e 
miè re s années de ce siècle, un l ièvre mâ le était 
b ien connu des chasseurs de chamoi s . Mon père 
ne l 'avait pas pe rdu de vue depuis h u i t ans qu ' i l 
se dé roba i t à toutes les p o u r s u i t e s ; p e n d a n t un 
h iver r i goureux , il pa rv in t à le t ue r . Ce lièvre 
pesait 9 k i l o g r a m m e s . De tels exemples sont 
t rès-rares , s u r t o u t m a i n t e n a n t q u e les paysans 
chassen t auss i . 

C h a s s e . — Décr i re tou tes les chasses que l 'on 
fait au lièvre nous en t ra înera i t t rop loin. Des livres 
en t ie rs en t ra i t en t exc lus ivement . P o u r p rendre 
u n lièvre d i g n e m e n t , on n e peu t employer ni les 
pièges ni les collets (fig. 99). Ces m o y e n s sont 
à r é p r o u v e r ; ils sont de plus inut i les , ca r c'est le 
r ena rd , le plus souvent , qui profite de la cap tu re . 
P a r con t re , les chasses faites pa r les forestiers 
intel l igents sont u n véri table plaisir d ' h o m m e . 11 
serai t difficile de déc ider quel genre de chasse est 
le plus a t t rayant . P o u r moi , je m e p rononce ra i s 
p o u r la t r a q u e et l'affût. La p remiè re de ces 
chasses est su r tou t p ra t icab le dans les g randes 
p l a ines ; elle est t r è s -p roduc t ive , mais elle exige 
u n g rand personne l , et chacun ne peut se donne r 
ce plaisir . Les chasseurs s 'avancent silencieuse
m e n t ; tou t à c o u p , le chef c o m m a n d e h a l t e ; 
chasseurs et r aba t t eu r s se disposent en ce rc l e ; 
pu is , tous avancen t . Les r a b a t t e u r s c r ien t , les 
ch iens c o u r e n t en avant , t ou t se r e m u e dans 
l ' enceinte t r a q u é e . Ici un lièvre se lève, puis u n 
au t re : celui-ci c h e r c h e à s 'enfuir, celui- là , p lus 
p ruden t , se tapi t dans son gîte ; u n au t r e cour t 
désespéré dans l ' ence in te . Souvent u n r ena rd , 
surpr is dans sa p r o m e n a d e , c h e r c h e à se frayer 
u n e issue, m e t tou te sa ruse en j eu . Le cercle se 
resser re peu à p e u , le b ru i t a u g m e n t e ; le p r e 
m i e r coup de feu re ten t i t . C'est b ien s'il a po r t é , 
mais c'est plus a m u s a n t s'il a m a n q u é , car sou
vent alors tou te une rangée fait feu s u r le mal-
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P a r u , Us in ière ot F . l i . t a i t . 

Fig. 99. Le Lièvre pris au collet. 

heureux lièvre avant q u ' u n p l o m b l ' aba t te . La 

place se couvre de plus en p lus de cadav re s ; les 

chiens les r amassen t ; les bâ tons des raba t t eu rs 

se cha rgen t de g ib i e r ; le cercle se r e s s e r r e ; la 

p rudence c o m m a n d e de ne plus t i re r q u ' a u de 

hors de l 'espace c i rconscr i t . Les lièvres sont 

poussés en t re les chasseurs , et plus d ' un arr ive à 

échapper . C'est un spectacle supe rbe et des plus 

amusants . 

Mais la chasse à l'affût e s t enco re plus intéres

sante ; seu lement elle n 'es t pas au tor i sée pa r tou t . 

Le l ièvre, avons-nous dit , voit dans chaque objet 

un danger m e n a ç a n t : c 'est sur cet te par t i cu la 

rité qu 'es t basée la chasse à l'affût. Au mi l ieu de 

la nui t , q u a n d les l ièvres son t sort is de la forêt 

et b rou ten t pa i s ib lement dans la p la ine , on leur 

ferme les passages par lesquels ils font l eu r r en 

trée. Trois ou q u a t r e h o m m e s ar r ivent chargés 

de gros ballots d ' é toupe , auxque l s sont fixés des 

p lumes ou des l a m b e a u x d'étoffe b l a n c h e . Des 

pieux, placés de d i s tance en d is tance , t o u t au

tour du c h a m p , servent à a t t ache r ces é toupes , 

dont l 'é lévation au-dessus du sol doi t ê t re de 30 

cent, envi ron. La re t ra i te é tan t ainsi coupée aux 

lièvres, les chasseurs se m e t t e n t de bon mal in en 

campagne , sous la condu i t e d 'un chef qu i as

signe à c h a c u n une place . Alors tous res tent im

mobiles, a t t endan t ce qui va se passer. 

Aux p remiè res lueur s du j o u r , les lièvres se 

dirigent vers la fo rê t ; ils suivent sans cra in te 

leur chemin a c c o u t u m é ; ils avancen t en j o u a n t . 

Tou t est s i lencieux dans la plaine et dans la fo

r ê t ; c'est tout au plus si l 'on en tend le croasse

men t d ' une cornei l le . A l 'or ient , le soleil qui se 

lève rougi t l 'hor izon. Les l ièvres s ' a p p r o c h e n t ; 

ils aperçoivent les é p o u v a n l a i l s , deviennent 

soucieux, s'effrayent, dressent et ag i ten t les 

oreilles, mais tou t est t ranqui l le . Us font que l -

1 Î I I K I 1 U . 

ques pas p o u r e x a m i n e r de p lus près l 'objet de 

leur t roub le et n ' en sont q u e plus effrayés. Un 

d 'eux recu le , fait ' un c rochet , revient dans le 

c h a m p , mais c h e r c h e b ientô t à r e n t r e r par u n 

au t r e end ro i t : il y t rouve le m ê m e obstacle . 11 

n ' a pas été assez p r u d e n t , car un éclair brille et 

aussitôt le p r e m i e r coup de feu vient t roub le r le 

silence du mat in . Un a u t r e le suit , puis un troi

s ième , la fusillade c o m m e n c e , r épé tée pa r tous 

les échos des a len tours . T o u t s 'agite ; les coups de 

feu pa r t en t de toute la lisière de la forêt. Les l iè

vres désespérés couren t de côté et d ' au t re ; ils 

p r e n n e n t au tan t que possible leurs c h e m i n s ha

bi tuels , et v i ennen t s'offrir aux chasseurs . Le 

massacre con t inue j u s q u ' à ce q u e le j o u r soit 

levé. A ce m o m e n t , tous les lièvres ont d i sparu . 

Ceux qui n 'on t pas été a t te in ts se son t réfugiés 

dans les c h a m p s ; ils y res ten t , ne se d o u t a n t pas 

qu ' ap rè s l'affût v iendra la t r aque . Les chasseurs 

so r t en t de la forêt p o u r r amas s e r l eu r g ib ier . 

Mais tous n ' on t pas eu le m ê m e b o n h e u r ; q u e l 

ques -uns s e u l e m e n t ont fait des v ic t imes . Il est 

si d i f f ic i le ,aupet i t jour ,de bien v i se r ,qu 'o rd ina i re 

m e n t on m a n q u e plus de l ièvres qu 'on n 'en t u e . 

L'affût soli taire, le soir , est aussi t rès-agréable 

pour le j eune chasseur encore inexpé r imen té et 

qui ne pour ra i t t rouver occasion p lus favorable. 

« Le l ièvre arr ive en t ro t t an t ho r s de la forêt. Il 

a fait t an t de fois le m ê m e c h e m i n qu ' i l s'y croi t 

en sû re té . Il s 'assiedet reste immobi l e , il est donc 

facile à t i rer . 

« L'affût est enco re excel lent pour dé t ru i re 

tou te la gent carnass ière . On voit des be le t tes , 

des r ena rds , des mar t e s que l 'on peu t a t t i re r en 

imi tan t le cri des sour i s , des levrauts , des o i 

seaux de proie qu i v iennent passer la n u i t dans 

la forêt. Four le na tu ra l i s t e , l'affût es t des plus 

intéressants et des plus ins t ruc t i f s , su r tou t au 

11 — 128 
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lever du j o u r ; il t rouve , pour ainsi d i re , les a n i 

m a u x en d é s h a b i l l é ; il voit la m a n i è r e don t ils 

se c o m p o r t e n t à l 'é tat de repos et de ca lme . P lus 

d 'un chasseur préfère l'affût à tou t au t re p ro 

cédé de c h a s s e ; c a r , dans ces cas , l ' espérance 

d e m e u r e tou jours sa c o m p a g n e fidèle. » 

Je ne par lerai pas des aut res chasses , et su r 

t o u t de la chasse à cou r r e à la m o d e angla ise , 

qu i n 'est que beaucoup de brui t p o u r r ien . Je 

ferai s eu lemen t r e m a r q u e r q u e la chasse au 

lièvre ne rappor te riulle par t a u t a n t q u ' e n Alle

m a g n e , m ê m e au jourd 'hu i où les nouvel les lois 

au to r i sen t aussi les paysans à chasser . E n 

F r a n c e , en Belg ique , e t sur tou t dans l 'Eu rope 

m é r i d i o n a l e , les lièvres sont b e a u c o u p plus r a re s . 

L o r s q u e la re ine de F r a n c e , E l é o n o r e , visita la 

Cour impér ia le à Bruxelles (vers 1 5 3 0 ) , elle 

r eçu t chaque j o u r p o u r sa tab le 128 livres de 

bœuf, du m o u t o n , du veau, du porc à d i sc ré t ion , 

mais r ien q u e deux l ièvres, et dans u n e chasse 

du roi , qui d u r a six j o u r s , on tua 208 sangl iers , 

900 canards sauvages, et s eu lemen t S l ièvres. 

C a p t i v i t é . — Des lièvres pris j eunes s ' appr i 

voisent par fa i tement et s 'hab i tuen t r a p i d e m e n t 

à la m ê m e n o u r r i t u r e q u e les lap ins ; mais ils 

sont délicats et n 'on t pas u n e longue exis tence ; 

lo rsqu 'on ne leur donne que du foin, du pa in , de 

l 'avoine, de l 'eau sans a u c u n a l imen t v e r t , ils 

vivent plus l o n g t e m p s . Met-on de j eunes lièvres 

avec des vieux, ceux-ci les t u e n t . Les au t res ani

m a u x ont r a r e m e n t u n sort p lus h e u r e u x , et il 

m 'es t arr ivé une fois de t rouver un ra t m o r t et à 

moi t ié m a n g é dans l 'enclos des lièvres de notre 

j a r d i n . Les lièvres vivent cependan t en bonne 

h a r m o n i e avec les cochons d ' Inde , et ils s 'accou

p l en t avec les l ap ins . 

Les mét is de lièvres et de lapins ou lëparides 
sont f é c o n d s ; Broca (1) l 'a d é m o n t r é . L'n 

éleveur d 'Angou lême , Roux , livre c h a q u e an 

née , depuis que lque t e m p s , des mil l iers de 

lépor ides au c o m m e r c e . Us sont féconds en t re 

eux et avec les espèces parentes , Les mét is à trois-

h u i t i è m e s , c 'est-à-dire ceux qui ont un qua r t de 

lapin et trois qua r t s de l ièvre, sont les mei l l eurs . 

On a ob tenu ainsi des pet i ts j u s q u ' à la t re iz ième 

g é n é r a t i o n , et leur fécondité n 'a pas encore 

d i m i n u é . La femelle a six por tées pa r an , chacune 

de c inq à six pet i ts . Broca s'est convaincu que le 

propr ié ta i re surveil lai t avec grand soin ses c ro i 

s emen t s . Il séparai t ou réunissai t ses a n i m a u x 

suivant les c i rcons tances , les dés ignai t par des 

( I ) P. Broca, Mémoire sur ihybridité et sur la distinction 
des espèces animales (Journal de Physiologie, 1858-1819, 
t. I et 11). 

I n o m s ou pa r des chiffres. Il est donc cer ta in que , 
chez les r o n g e u r s , des espèces différentes peu 
vent p rodu i r e des pet i ts féconds. 

Les j e u n e s levrauts dev iennen t assez familiers 
pour arr iver à l 'appel de l ' h o m m e ; pour p rendre 
leur n o u r r i t u r e dans sa ma in , a p p r e n d r e môme 
des t ou r s d 'adresse . De vieux l ièvres, pa r contre , 
r e s t en t toujours sots et ne s 'hab i tuent pas à leur 
ma î t r e . Les lièvres captifs sont vifs et gais , ils 
a m u s e n t par leurs gambades joyeuses et leur 
douceu r i na l t é r ab le ; ma i s ils ne se dépouil lent 
j ama i s de leur t imid i t é . « Rien de plus drôle , dit 
Lenz , q u e d ' en t r e r dans l ' écur ie d 'un lièvre, une 
feuille de pap ie r h l anc à la m a i n . L ' an imal en de
vient hors de lu i , il sau te le long des m u r s , fait 
des bonds de p ins d ' un d e m i - m è t r e dehau t . » 
Leur rend-on la l iber té , ils redev iennen t t rès - rap i -
d e m e n t s a u v a g e s . L e u r in te l l igence est très-faible. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L'uti l i té dont est le 

l ièvre, compense à peine les dégâ ts qu' i l c a u s e . 
Sa chair s u c c u l e n t e , sa fou r ru re , payent tout au 
plus son en t re t i en , car il vit aux dépens de 
l ' h o m m e . E n Russie on ut i l ise beaucoup la peau 

i du l ièvre ; en B o h ê m e , don t la chapel ler ie est 
| r e n o m m é e depuis b ien l o n g t e m p s , on en em

ploie environ 40 ,000 tous les ans . De la peau 
dépoui l lée de ses poils et t a n n é e , on fait des sou
l iers, u n e espèce de p a r c h e m i n et d e l à colle forte. 

Dans l ' anc ienne t h é r a p e u t i q u e , les poils, la 
graisse, le s a n g , la cervel le , les o s , les excré
m e n t s de lièvre, j o u a i e n t leur r ô l e , e t m ê m e 
a u j o u r d ' h u i , des gens c rédules se servent de la 
peau et de la graisse de lièvre con t re diverses 
malad ies . 

Le lièvre a passé long temps p o u r un être 
ensorcelé . Au siècle dern ie r , on croyai t encore 
voir en lui u n h e r m a p h r o d i t e , capable de chan
ger de sexe à volonté . Les coulées qu ' i l se fraye 
dans les emblavures sont encore p o u r certaines 
gens des sent iers t racés par les sorcières et 
n o m m é s chemins des sorcières. 

L E L I È V R E V A R I A B L E — LEPT/S VARIABILIS. 

Der Schneehase, The variable Uare. 

On ne sait encore si les lièvres variables des 
Alpes et du Nord appa r t i ennen t ou n o n à la 
m ê m e espèce . Us sont tous deux de fidèles 
enfants de leur pa t r i e . L e u r pelage s 'harmonise 
avec la te in te du mil ieu qu ' i l s h a b i t e n t . 

C a r a c t è r e s . — L e s lièvres des Alpes (fig. 91) 
sont b lancs en h i v e r , le b o u t des oreil les seul 
res tan t noir . En é té , ils sont d 'un gris b r u n uni
forme, sans m o u c h e t u r e s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les lièvres qui h a b i t e n t en I r l ande ne devien

nent jamais blancs et ont été considérés c o m m e 

formant une espèce à par t (lepus hibernicus). 

Ceux qui hab i t en t les con t rées polaires ne sont 

pas gris en é t é ; ils res tent b lancs toute l ' a n n é e ; 

on en a fait aussi u n e espèce dis t incte sous le 

nom de lièvre des glaces (lepus glaciales). 

Les lièvres de la Scandinavie sont aussi des 

lièvres des n e i g e s : les uns sont b l ancs , sauf le 

bout des oreilles qui est no i r ; les au t res sont 

d 'un gris b r u n ; le duvet est gris a r d o i s é ; les 

poils sont d 'un b r u n roux sale en l eu r m i l i e u , 

blancs à la po in te , cet te cou l eu r parai t acc iden

telle. On dit q u e les peti ts d 'une m ê m e por tée 

présentent souvent ces deux co lora t ions . 

Nous n ' en t r e rons pas dans de plus grands dé

tails à ce sujet, pour ne nous occupe r que des 

mœurs de ces a n i m a u x . De tous les na tura l i s tes , 

Tschudi est celui qu i a donné la me i l l eu re des 

cription du lièvre var iable . J e lui e m p r u n t e r a i 

ce qu'il en a dit (1). 

« Le lièvre b run ou gris des mon tagnes , qu i 

est plus v igoureux que le lièvre de la plaine et 

dont la taille est p lus forte, n e s'élève pas t r è s -

haut dans la région a l p i n e ; il y est r emp lacé par 

le lièvre b lanc , lièvre variable ou lièvre des 

Alpes (lepus variabilis). 

« Cet an imal , qui hab i te aussi les régions sep

tentrionales de l 'Eu rope et de l 'Asie , r e c h e r c h e 

les localités les plus froides des par t ies de nos 

Alpes qui sont encore hab i tab les . 

u Le lièvre des Alpes ou lièvre des neiges con 

stitue posi t ivement u n e espèce par t icu l iè re , et se 

distingue de l 'autre pa r la s t r uc tu r e de son corps 

et par ses m œ u r s . Il est p lus vif, p lus agile, plus 

hardi ; sa tête est p lus a r rondie , son front p lus 

arqué, son nez plus cour t , ses oreilles sont aussi 

plus courtes et ses joues plus é largies ; il a les 

pattes de derr ière plus a l longées , la p lante des 

pieds plus velue et les doigts plus séparés , p lus 

mobiles, a rmés d'ongles longs, très poin tus , c ro 

chus et r é t rac t i l e s ; ses yeux ne sont pas rouges 

comme dans les variétés albines et maladives , 

appelées lapins b lancs , écureui ls b lancs , sour is 

b lanches ; ils sont plus foncés m ô m e q u e ceux du 

lièvre o rd ina i re . Le lièvre des Alpes est un peu 

plus peti t q u e le lièvre des m o n t a g n e s , mais de 

vieux boucs pèsent j u s q u ' à douze l ivres ; aux 

Grisons, on en a m ê m e tué de quinze livres. Une 

comparaison exacle, faite en t re un lièvre des 

Alpes parvenu à la moit ié de sa croissance, et 

un lièvre ord ina i re du m ê m e âge , nous a dé 

fi) Tschudi, les Alpes. Berne, 1859, p. 423 et Burv. 

m o n t r é que le p r e m i e r avait l 'air beaucoup plus 

in te l l igen t , qu ' i l é ta i t p lus agile et moins t i 

mide que le second. Ses t ibias é ta ien t plus for

t e m e n t a rqués , sa tê te et son museau plus cour t s , 

ses oreilles plus pet i tes et ses tarses pos té r ieurs 

plus longs que chez le lièvre ord ina i re . Ce de r 

n ie r étai t plus craintif que son cousin des Alpes 

et d o r m a i t davantage . 

« Les chasseurs des Grisons d i s t inguent deux 

variétés de l ièvres, qui dev iennent b l anches en 

h iver , et les appel lent lièvres des bois e t lièvres 
des montagnes ; les p r emie r s , qui n e dépassent 

pas la l imite des forê ts , m ê m e en é té , sont plus 

g r a n d s , t and is que les au t res sont plus pet i ts et 

on t la t ê te plus grosse. 

« Au mois de d é c e m b r e , lo rsque tou tes les 

Alpes sont ensevelies sous la neige, le lièvre des 

Alpes est aussi b lanc q u e la neige qui l ' en toure ; 

la po in te de ses oreilles est la seule part ie de son 

corps qu i res te no i r e . Le soleil d u p r i n t e m p s 

appor te au mois de ma i d ' in té ressants c h a n g e 

m e n t s dans la cou leur de son pelage. Son dos 

c o m m e n c e à devenir gris, et les poils gris isolés 

deviennent de plus en plus abondants au mil ieu 

des poils b lancs de ses flancs. Au mois d 'avri l , 

il est i r r égu l i è r emen t tache té ; de j o u r en j o u r , le 

gris b r u n p r e n d le dessus sur le b l a n c , e t , dès 

le mois de ma i , not re lièvre est devenu d 'un gris-

b r u n un i fo rme , qui n 'es t pas nuancé c o m m e 

chez le lièvre o r d i n a i r e ; celui-ci a d 'a i l leurs 

le poil p lus grossier que celui des Alpes . En 

a u t o m n e , dès les p remiè res neiges , des poils 

gris appara i ssen t pa rmi les b r u n s ; mais , c o m m e 

dans les Alpes l 'hiver s 'établit p lus vite que le 

p r i n t e m p s , ce c h a n g e m e n t de cou leur est p lus 

tôt t e r m i n é , et a lieu en que lques semaines , 

depuis le c o m m e n c e m e n t d 'oc tobre j u s q u ' a u 

mil ieu de n o v e m b r e . Au m o m e n t où les chamois 

p r e n n e n t un pelage plus foncé, l eu r compa t r i o t e , 

le l ièvre, devient donc b lanc . Cette t r ans fo rma

t ion présen te p lus ieurs p h é n o m è n e s in téressants . 

El le n ' a pas l ieu à u n e époque d é t e r m i n é e , ma i s 

elle dépend de la t e m p é r a t u r e , d e sorte qu 'e l le 

est plus r ap ide q u a n d l 'hiver est p récoce ou le 

p r i n t e m p s hâtif ; elle m a r c h e de pai r avec celle 

de l ' he rmine et du lagopède , qui suivent les 

m ê m e s lois. La co lora t ion nouvelle , qui s 'établi t 

en a u t o m n e , dépend sans doute de la m u e 

d 'hiver , en ce sens que les poils gris t o m b e n t et 

sont r emplacés pa r de nouveaux poils b lancs . Au 

p r i n t e m p s , les choses ne se passent po in t ainsi , 

e t la t rans format ion de couleur s 'opère dans le 

m ê m e poil ; les longs poils de la tê te , du cou et 

du dos dev iennen t b runs à p a r l i r de leur o r ig ine , 
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et le duvet fin et moel leux tou rne au gris . P o u r 

t a n t il n 'es t pas certain qu ' i l ne s 'opère en m ê m e 

temps u n e m u e par t ie l le . Dans son pelage d 'é té , 

le lièvre des Alpes se d is t ingue du lièvre o rd i 

nai re en ce qu ' i l est d 'un gris ol ivâtre mêlé de 

noir , tandis que l ' au t re est p lu tô t b run- roux 

avec moins de noi r . Chez le p r e m i e r , le vent re 

res te b lanc , ainsi q u ' u n e par t ie de l 'orei l le; chez 

le second, le dessous d u corps est b lanc et 

j a u n â t r e . I 
n Le lièvre ord ina i re appara î t quelquefois sous 

forme de variété b l anche , mais on ne peut con

fondre celle-ci avec l 'espèce des Alpes , pa rce ! 

qu 'el le a les yeux roses c o m m e tous les a lb inos , j 
et reste b lanche pendan t t o u t e l ' année . 

« On cons idère le c h a n g e m e n t de cou leur 

dont il v ient d 'être quest ion c o m m e u n présage 

qu i annonce l 'arr ivée de l 'hiver ou du p r i n t e m p s . 

Le p r i eu r L a m o n t , au g rand Sa in t -Bernard , 

pa r t agean t cel le man iè re de voir, écrivait le 

17 aoû t 1822 : « Nous au rons un h iver t rès-

« r u d e , c a r i e lièvre des Alpes p r e n d son pelage 

K d 'hiver . » P o u r nous , le c h a n g e m e n t de colo

ra t ion n 'es t que la conséquence du t e m p s qu'i l a 

fait, et le pauvre an imal peut se t rouver fort mal 

de ses p r é t e n d u e s p rophé t i e s , lorsqu ' i l arr ive de 

nouveaux froids et de nouvel les ne iges , après 

q u e son poil d 'hiver s'est éc la i rc i . On assure 

aussi q u e le lièvre des Alpes naî t avec ses dents 

et qu 'el les changen t , de sorte que , vieux, il a les 

incisives j a u n e s et les mola i res noi res . P lus il 

vieill i t , p lus les poils de sa m o u s t a c h e s 'a l longent 

et s 'épaississent . 

K Le lièvre var iable habi te les régions sep ten

tr ionales et la cha îne des A l p e s , en Savoie, en 

Suisse , en Tyrol e t en S tyr ie . Dans tous les 

cantons q u e couvre cet te cha îne ou ses r a m e a u x , 

on p e u t ê t re sû r de le r e n c o n t r e r sur les h a u 

t eu r s , mais il n 'y est pas aussi c o m m u n que le 

lièvre ord ina i re dans la p la ine . 

« P a r t o u t où les forêts s 'élèvent t rès-haut , il est 

p lus f réquent que dans les locali tés où elles s'ar

r ê t en t à des niveaux inférieurs ; le Sent is , par 

exemple , en nour r i t fort peu . Le l ièvre des Al

pes ne peu t prospérer dans les dis t r ic ts déboisés 

où, au lieu de buissons , on ne t rouve q u e des 

p ier res . Les cornei l les et les corbeaux s ' emparen t 

de ses pet i ts , et les vieux eux -mêmes deviennent 

la proie des r ena rds et des a igles . Les l imites 

vert icales de la rég ion qu'i l hab i t e n e sont pas 

t rès-dis tantes . En é té , ou en général pendan t u n e 

grande par t ie de l ' année , il hab i l e en t re les d e r 

niers sapins et les neiges é ternel les , aux m ê m e s 

hau teurs que le lagopède et la m a r m o t t e , c'est-à-

dire entreΓ5.">00™ et 8,000™,mais il pousse ses ex
curs ions b e a u c o u p plus h a u t . L e h m a n n ape rçu t 
u n de ces lièvres à 11,000™ ou au-dessus de la 
poin te du W e l t e r h o r n . L 'h iver le force à des
cendre un peu plus bas , dans les forêts qu i 
lui servent d 'abri et où il t rouve que lques 
places dépourvues de n e i g e ; c e p e n d a n t , il se 
r i sque r a r e m e n t au-dessous de 3 , 0 0 0 m , et re
p rend au p lus vile le c h e m i n de ses sommités 
3h cr ies . 

» Voici à peu près la vie que m è n e not re animal 
en é té . Il a son gî te en t re des p ier res , dans une 
excavation ou sous un pin r a m p a n t . Le mâle s'y 
couche la t ê te levée et les oreil les redressées , 
tandis q u e la hase a la tête app l iquée sur les 
pa t tes de devant et les oreilles baissées. De t rès-
bonne h e u r e , ou m ê m e de nu i t , mâle et femelle 
qu i t t en t l eurs g î tes et vont en p â t u r e ; tou t en 
b rou t an t , ils r e m u e n t les oreil les, lèvent la tête 
et flairent de tous côtés p o u r s 'assurer qu'i ls 
n 'on t à c ra ind re a u c u n de leurs n o m b r e u x en
nemis , r e n a r d s , aigles, faucons, h o m m e s . Leur 
n o u r r i t u r e de prédi lect ion consiste en trèfles ded i -
verses espèces, en mat r ica i res , achil lées,violettes, 
saules na ins et écorce de d a p h n é . J a m a i s , m ê m e 
dans les m o m e n t s de disette, ils n e t ouchen t 
aux aconi ts et aux el lébores qui p o u r r a i e n t leur 
ê t re funestes. Rassas iés , ils se couchen t dans 
l ' he rbe ou sur u n e p ie r re réchauffée par le soleil, 
et on ne les y découvre pas fac i lement , parce 
que leur couleur est à peu près la m ê m e que 
celle du sol. Le lièvre var iable ne boit que r a r e 
m e n t ; le soir venu , il va paî t re u n e seconde fois, 
ou fait en sau t i l l an t u n e pet i te p r o m e n a d e au
tou r des rochers et à t ravers le gazon, sans m a n 
que r de se dresser de t emps en temps sur ses 
pâ l ies de de r r i è r e ; puis il r en t r e dans son gîte. 
P e n d a n t la n u i t , il y est exposé aux a t te intes des 
m a r t e s , des puto is et des r e n a r d s ; le grand-duc , 
qui s'en e m p a r e r a i t f a c i l e m e n t , n 'hab i te plus 
ces h a u t e u r s . Les g rands oiseaux de proie l 'atta
q u e n t souvent , et r é c e m m e n t dans les m o n t a 
gnes d 'Appenzel l , u n aigle qui étai t pe rché sur 
u n sapin, enleva e t empor t a dans les airs , sous 
les yeux d u chasseur , le lièvre qu i fuyait devant 
lui . 

« P e n d a n t l 'hiver, n o t r e lièvre m è n e u n e tr iste 
existence. Si u n e neige précoce le su rp rend avant 
qu' i l ait revêtu sa four rure épaisse d 'hiver, il 
passe souvent p lus ieurs j ou r s sous u n e p ie r re ou 
un buisson sans oser sor t i r , e t m e u r t de froid et 
de faim. Surp r i s par la t o u r m e n t e , il se tapit en 
plein a i r ; il se laisse souvent ensevelir sous la 
neige, c o m m e le té t ras à q u e u e fourchue et les 
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Fig. 100 Le Lièvre variable. 

lagopèdes, et, caché sous u n e couche dont l 'é
paisseur peut aller à deux p ieds , il n ' en sort que 
lorsque le froid en a d u r c i la surface et qu 'el le 
peut le por te r . En a t t endan t , il se c reuse u n e 
galerie, et m a n g e les feuilles et les rac ines des 
plantes vivaces. Pu is , il se re t i re dans les forêts, 
broutant les he rbes desséchées et rongean t les 
écorecs. Souven t auss i , les lièvres s ' approchen t 
des chalets où le m o n t a g n a r d conserve le foin 
sur les h a u t e u r s . Lorsqu ' i l s réussissent à s'y in 
t roduire par u n e fente , ils m a n g e n t ce qu ' i ls 
peuvent , et couvren t le res te de leur c ro t t in . 
Mais cette ressource n e du re pas long temps , car 
on vient che rche r le foin p o u r le condu i r e dans 
les vallées. Les lièvres g lanen t alors sur les che
mins les br ins t ombés des t r a îneaux , ou b ien , 
se r a s semblan t p e n d a n t la nu i t aux endroi ts où 
les bûcherons on t donné à m a n g e r aux chevaux , 
ils font leur profit des restes de fourrage . P e n 
dant le temps q u e l'on est occupé à t r anspor t e r 
le foin, les lièvres se cachen t bien encore dans 
les fenils, mais ils ont la p r u d e n c e de se gî ter l 'un 
devant, l 'autre der r iè re le m o n c e a u de foin. A 
l 'approche des m o n t a g n a r d s , chacun fuit de son 
côté. On a m ô m e observé qu ' au lieu de p r e n d r e 
le large, celui qui le p remie r aperço i t le danger , 
fait le tour du bâ t imen t p o u r réveiller son cama
rade endormi et s'enfuir avec lui . Dès que le vent 
a déblayé de neige que lque coin de la m o n t a g n e , 
les lièvres r egagnen t les hau tes Alpes. 

« Le lièvre des Alpes est aussi fécond que le 
lièvre o rd ina i re ; la hase m e t bas à c h a q u e por

tée de deux à cinq pet i ts , qui ne sont guère p lus 
gros q u e des souris et on t u n e tache b l a n c h e au 
f ront ; le second j o u r de leur exis tence ils su i 
vent déjà l eu r m è r e en sauti l lant , et ne t a r d e n t 
pas à m a n g e r des he rbes t endres . La p r e m i è r e 
n ichée a l ieu en avril ou en m a i , et la seconde 
en jui l let ou en aoû t ; on a souvent mis en doute 
qu'i l y ait une t ro is ième n ichée ou que la p r e 
miè re puisse avoir l ieu avant le mois d 'avr i l , 
mais les chasseurs assuren t qu ' i l s r e n c o n t r e n t 
con t inue l l emen t , d u mois d e mai au mois d ' o c 
tobre , des levrauts déjà fort gros . La hase por te 
de t rente à t r en te et un jou r s , et allaite à peine 
vingt j o u r s . La p lupar t de nos chasseurs ont la 
s ingulière croyance qu ' i l y a p a r m i ces lièvres 
des individus h e r m a p h r o d i t e s , capables de se 
féconder e u x - m ê m e s . Il est p r e q u e impossible 
d 'observer la vie des lièvres en fami l l e , pa r ce 
qu' i ls ont l 'odora t excess ivement fin e t que leurs 
petits savent a d m i r a b l e m e n t se cache r dans les 
fentes du te r ra in et les inters t ices des p ie r res . 

« L â c h a s s e du lièvre var iable offre des difficul
tés et du profit. Elle est pén ib le , car on ne p e u t 
la faire que lorsque la neige couvre tou te la r é 
gion alpine ; mais elle est moins incer ta ine q u e 
celle de t o u t au t re gibier , parce que la piste r é 
cente d ' un lièvre condui t c e r t a i n e m e n t à son 
gîte. Quand on a découver t les endroi ts où le 
l.èvre a r e m u é la neige p o u r pâ tu re r , et q u ' o n 
suit la t race sur la ne ige , on voit cet te t race se 
croiser en tous sens et former u n e l igne très-
compl iquée et i n t e r r o m p u e par de n o m b r e u x 
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s a u t s ; puis , pendan t que lque t emps , la piste 
redevient régul iè re et un ique . Elle décr i t ensui te 
u n e courbe , se compl ique de que lques m a r c h e s 
e t con t re m a r c h e s , géné ra lemen t moins n o m 
breuses e t moins embroui l lées que celles du l ièvre 
b r u n , et se t e r m i n e par un cercle qui en tou re 
u n buisson, u n e grosse p ie r re o u u n e cavi té . 
C'est là le gîte d u lièvre, qui est é t e n d u sur la 
ne ige tou t de son long, et dor t souvent les yeux 
ouver t s en faisant c laquer ses mâcho i re s , ce qui 
i m p r i m e à ses oreilles u n t r e m b l e m e n t pa r t i cu 
l ier . Si le t emps est froid et si u n vent glacé 
souffle sur la m o n t a g n e , le lièvre se sera mis à 
l 'abri de r r i è re u n e p ie r re ou dans un t r o u qu ' i l 
s'est c reusé dans la ne ige . Le chasseu r p e u t alors 
le t i rer fac i lement , et l 'on a vu le lièvre rester 
gîté après u n p r e m i e r coup de fusil mal di r igé . 
D 'ord ina i re cependan t , il p rend la fuite en tou te 
h â t e et par g rands bonds , mais il ne va pas t rès -
loin, et il n 'est pas difflcile de le r e t rouver . Les 
c r a q u e m e n t s et les dé tona t ions ne l'effrayent 
guè re , hab i tué qu ' i l est à en en tendre dans la 
m o n t a g n e . Ceux qui sont gîtes dans le vois inage, 
restent pa r fa i t ement t ranqui l l es , de sorte q u e le 
chasseur en t i re souvent t rois ou qua t r e le m ê m e 
j o u r e t tou jours au gî te . J a m a i s , m ê m e à l 'épo
q u e où les lièvres se r e c h e r c h e n t , on n ' e n t rouve 
deux gîtes côte à côte . Les empre in t e s du lièvre 
des Alpes ont q u e l q u e chose de par t i cu l ie r ; elles 
sont t rès- larges , et disposées deux à deux à de 
grands interval les . Le lièvre des Alpes a, c o m m e 

chamois , le pied par fa i t ement appropr ié au 
mi l ieu dans lequel il vit. La p lan te en est large et 
les doigts sont plus gros que ceux du lièvre o rd i 
n a i r e ; en couran t , il les écar te encore , de sorte 
q u e son pied élargi lui sert de suppor t et l ' em
p ê c h e d 'enfoncer dans la neige ; sur la glace, ses 
ongles prot rac t i les lui r e n d e n t d 'excel lents ser
vices. Lo r squ ' on le chasse au ch ien couran t , il 
a t tend p o u r fuir que. le l imier soit t rès-près rie 
lu i , et , poursu iv i , il se réfugie souvent dans les 
ter r ie rs des m a r m o t t e s , mais j amais dans ceux 
des r e n a r d s . 

«Le lièvre variable est plus facile à apprivoiser 
q u e l ' au t r e ; il est p lus t ranqui l le , p lus familier , 
ma i s il ne s 'engraisse pas , malg ré un rég ime 
excellent , et il ne suppor te pas long temps la c a p 
t ivi té. Dans la vallée, l 'air vif de l 'alpc lui fait 
dé fau t ; en hiver , il y devient b lanc auss i . Sa 
peau a peu de valeur, mais sa cha i r est très-sa
vou reuse . Le prix de cet an imal varie, selon les 
localités, de l f , 5 0 à 2 fr. Les lièvres du Groenland 
r e s t en t b lancs p e n d a n t tou te l ' année . Ces deux 
espèces r emplacen t le lièvre ord ina i re dans les 

pays où la r i g u e u r d u c l imat e m p ê c h e ce dernier 

de subsis ter . 

«On a souvent nié la possibil i té d e c ro isements 

en t re le lièvre o rd ina i re et celui des Alpes, et 

l 'existence d 'hybr ides de ces deux espèces. Des 

observat ions exactes p rouven t c h a q u e année la 

réal i té d u fait. Dans le Sernf tha l , où les lièvres 

b lancs descenden t p lus bas q u e p a r t o u t ai l leurs, 

on a t i ré en j anv ie r un lièvre qu i était roux de la 

tête aux pat tes de devant , et b lanc sur le re>te du 

c o r p s ; à A m m o n , au-dessus du lac de "Walens-

tadt , u n e hase m i t bas q u a t r e pet i ts , dont deux 

avaient l 'avant-corps et deux autres l 'a r r ière-

t ra in b lancs et le reste du corps gr i s -brun. Dans 

l ' E m m e n t h a l , un chasseur tua , au mi l ieu de l 'hi

ver, u n lièvre qui avait le front, les pattes de 

devant et le cou blancs . Dans les montagnes de 

l 'Appenzell , on t rouve des lièvres b lancs , cou

verts de t aches b runes , et l 'on peut se procurer 

chaque a n n é e dans les Grisons des exemplai res 

qui ont le b l a n c m a r q u é de taches i r régul ière

m e n t disposées, mais tou jours bien l imitées . On 

ne sait pas si ces hybr ides sont féconds.» 

L ' E u r o p e possède encore u n lièvre p r o p r e m e n t 

dit , le L I È V R E D E L A M É D I T E R R A N É E , qui habi te les 

cont rées baignées par cet te mer . Quelques na tu 

ral istes veulen t en faire u n e var ié té du lièvre or

dina i re ; mais qu i conque l'a vu et l'a examiné ne 

peu t pa r tager cet te opinion. J e le cite parce qu'il 

forme le passage aux lièvres d 'Afr ique . 

L E L I È V R E D ' E T H I O P I E — LEPUS tâTMOPICUS. 

Der eyyptische Hase. 

C a r a c t è r e * . — Le lièvre du déser t ou d 'E th io
pie (fig. 101) se d i s t ingue par sa pet i te ta i l le , 
e t pa r des oreilles b ien p lus longues que celles 
de no t re l ièvre. La cou leur de son pe lage se rap
p r o c h e b e a u c o u p de celle du sable : elle est d 'un 
r o u x grisâtre en dessus , b l anche eu dessous . 

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

que dans le déser t p r o p r e m e n t dit et ses li
mi tes imméd ia t e s , sur les côtes or ientales de 
l 'Afrique. 

Dans m o n cour t voyage, au p r i n t e m p s de 
1862, j ' a i souvent vu ce l ièvre soit dans les bas-
fonds de S a m h a r a , soit sur les hau ts p la teaux 
du pays des Rogos . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J ' a i toujours 

t rouvé ce lièvre sot et niais . 11 nous m o n t r e d'ail
leurs q u e ce sont les h o m m e s qui l 'ont r endu ce 
qu ' i l est. 
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Fig. 101. Le Lièvre d'Jîthlopia. 

Les Abyssins, quo ique m a h o m é t a n s ou c h r é 

tiens, observent enco re la loi m o s a ï q u e et m é 

prisent la chair d u lièvre. Cet an ima l n 'est donc 

nul lement poursu iv i pa r l ' h o m m e , et n e voit pas 

en lui u n e n n e m i . J e n e peux m 'exp l iquer au t re 

ment la bêtise de cet an imal aux longues oreilles 

e t a u x l o n g u e s pa t tes . Il est c o m m u n lo indes lieux 

habi tés par les E u r o p é e n s , et il n 'es t pas rare d'en 

voir qua t re , six, hui t , se lever à la fois devant le 

chasseur . Quelque abondan t qu' i l soit, on n 'a r r ive 

que r a r e m e n t à les voir au gîte, t an t la couleur de 

son pelage se confond avec celle du sol. Un bru i t 

vient-il le frapper, il s'éveille et c h e r c h e quelle en 

est la cause . S i c e b r u i l e s t p r o d u i l par un h o m m e 

qui s ' approche , il n e se hâ te pas de fuir; il gagne 

len tement le p r e m i e r buisson venu , s'y couche 

et dirige ses oreil les vers l ' endroi t suspect . Les 

buissons sont si c la i r -semés , si peu touffus, qu 'on 

peut y apercevoir l 'animal à u n e cen ta ine de pas ; 

il para î t c ependan t s'y cro i re parfai tement à l 'a

br i , ca r il se laisse app roche r à 00, 50 et m ê m e 

20 p a s ; puis il gagne u n nouveau buisson où il 

se tapit de nouveau . On peut , si l 'on en a le 

t emps , le chasser ainsi à p lus ieurs k i lomè t re s . 

L 'a - t -on t i ré et l 'a-t-on m a n q u é , il ne change 

pas p o u r cela ses h a b i t u d e s ; cependan t , il cour t 

un peu plus r a p i d e m e n t , s 'éloigne davantage ; 

mais , ma lg ré le b ru i t de la dé tonat ion , le siffle

men t des p lombs , il con t inue à regarder le chas-

seui aussi i m p u d e m m e n t qu ' auparavan t . Quand 

on ne le t i re pas , on peu t le faire sort ir p lus ieurs 

jours de suite du m ê m e buisson, car i l r ev ien tavec 

cons tance dans l ' endroi t qu ' i l s 'est une foischoisi . 

On ne peu t se figurer c o m b i e n celte poursu i t e 

est fastidieuse p o u r celui qui est hab i tué à chas 

ser le lièvre dans nos cont rées . On s ' irri te con t re 

cet an ima l , et l 'on a p resque hon te de cour i r 

après u n ê t re auss i s tup ide . 

Il en est a u t r e m e n t q u a n d u n chien , et p r o 

b a b l e m e n t aussi u n r ena rd , u n chacal ou un 

loup , se m e t t e n t sur la piste du l ièvre d 'E th iop ie . 

Il sait alors que que lques pas rap ides n e le sau

veront pas , q u ' u n buisson ne lu i servira pas de 

sûre re t ra i t e ; il s'enfuit et c o u r t avec a u t a n t de 

rapidi té que le l ièvre d ' E u r o p e . Il échappe le 

plus s o u v e n t ; m a i s dans les airs p lane au-dessus 

de lui u n e n n e m i bien plus r edou tab le : c'est 

l 'aigle qui a t t end le m o m e n t où le m a l h e u r e u x 

r o n g e u r q u i t t e r a les buissons e t s ' engagera dans 

la plaine d é c o u v e r t e . Il l 'enlève d u sol et l 'a 

b ien tô t étouffé m a l g r é sa rés i s tance . 

2" LES LAPINS — CUN1CULI. 

Die Kaninchen, The Rabbils. 

C a r a c t è r e s . — Les lapins se dis t inguent de 
lièvres p r o p r e m e n t dits pa r des oreilles générale
m e n t plus cour tes que la tête ; par des m e m b r e s 
pos tér ieurs mo ins développés ; un a r r i è re - t ra in 
moins l a r g e ; un pelage plus égal ; enfin, au lieu 
de m e t t r e bas à découver t , ils p répa ren t à leurs 
pet i ts un nid sou te r ra in , et ceux-c i sont n u s en 
na issant . Leurs m œ u r s , d 'a i l leurs , sont b ien diffé
ren tes . 
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LE LAI'IN DE GARENNE — LEPUS CUNICULUS. 

Das Kaninchen, The Rubbil. 

C a r a c t è r e s . — L e lapin de garenne a 44 cent , de 

long, sur lesquels 8 à peu près appa r t i ennen t à la 

q u e u e . Celle-ci est noire à sa face supér ieure , 

b lanche à sa face inférieure ; le reste de son p e 

lage est gris, passant , en a r r iè re , au b r u n j a u n e , 

en avant , au roux j a u n e , sur les flancs et sur les 

pa t tes , a u roux c la i r ; le ven t re , la gorge , la face 

in te rne des j a m b e s son t b lancs . La par t ie a n t é 

r i eu re du cou est r o u x - j a u n e - g r i s , la par t ie s u 

pér ieure est r o u x de rou i l l e . 

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

ciens au teurs s ' accordent à le considérer c o m m e 

d 'or igine é t rangère ; il est probable q u e les Grecs 

ne le connaissa ient pas : il n ' en est ques t ion ni 

dans Aris tote , n i dans Xénophon . 

Un cer ta in n o m b r e de na tura l i s tes adme t t en t 

que l 'Eu rope du Sud est la pat r ie originelle du 

lapin, et qu' i l n 'a été qu ' acc l ima té dans les pays 

au n o r d des Alpes. Selon d ' au t res , il est or ig i 

na i re d 'Afr ique, d 'où il s'est r épandu en Espagne , 

cont rée q u e Blaze lui assigne pour pa t r i e , de par 

l 'é tymologie . « Catulle , dit-il, n o m m e l 'Espagne 

Cuniculosa ( lapinière). Deux médai l les , frappées 

sous le r ègne d 'Adr ien , r e p r é s e n t e n t l 'Espagne 

sous la figure d ' u n e f e m m e : un pet i t lapin 

semble sor t i r de dessous sa robe . Les é lymolo-

gistes disent que le m o t Espagne signifie lapin, 

parce q u e cet an imal se n o m m a i t Sap/ian en 

h é b r e u ; les Phén ic i ens en on t fait S/Jiunia, et 

les Lat ins Ilispania, Espagne. » 

Blaze se t r o m p e sur la pa t r i e réelle du lapin 

et sur le n o m de Saphan qu ' i l lui suppose , car le 

Saphun des Hébreux est le Daman. Les Espa

gnols le connaissa ient sous le n o m de Conejo. 
St rabon , qui le dés igne sous le n o m de Aacû-

TOU;, di t que des Baléares il a passé en Ital ie . 

P l ine , qu i l 'appelle Cuniculus, assure qu ' i l se 

mul t ip l i e en Espagne d ' une m a n i è r e si incroya

b le , qu ' i l devint b ien tô t u n d a n g e r p o u r les p o 

pula t ions qui l 'avaient adopté : toutefois il ne 

faut pas p rendre a. la le t t re les hyperbo l iques 

amplif icat ions de P l ine , lo rsqu ' i l p r é t e n d que 

les lapins renversè ren t , en les m i n a n t , les r e m 

par t s de T a r r a g o n e , et que , dans les Baléares , 

les lapins ayant causé des famines en m a n g e a n t 

tous les ép i s , les hab i tan t s de Minorque deman

d è r e n t à l ' e m p e r e u r Augus te de l eu r envoyer 

des soldats p o u r chasser ces a n i m a u x . 

Les anc iens a u t e u r s français le n o m m a i e n t 

Connin ou Connil, 

Aujourd 'hu i , le lapin de ga renne ou sauvage 

habi te toute l 'Europe cen t ra le et mér id iona le ; il 

est m ô m e très c o m m u n en cer ta ins endro i t s , et 

n o t a m m e n t dans le bassin de la Médi te r ranée , 

quo iqu ' on ne l'y m é n a g e pas et qu 'on l'y p o u r 

suive e n t o u t e s saisons. l ia été in t rodu i t en Angle

terre par les a m a t e u r s de criasse. Dans les pre

miers t emps , il y était t r è s -e s t imé ; car , en 1309, 

un lapin sauvage valait au tan t q u ' u n porc . C'est 

en vain qu 'on a che rché à l ' acc l imater en Suède 

et en Russie : il ne peu t vivre dans les pays du 

nord de l 'Eu rope . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le lapin 

hab i t e les collines sablonneuses , les ravins, les 

buissons , tous les lieux, en u n mo t , où il peut 

faci lement se cache r . 

Quelle q u e soit la stéri l i té et la pauvre té des 

ressources a l imenta i res q u e fourni t un sol sa

b lonneux , le lapin s'y mul t ip l ie r ap idemen t . 

Cette prédi lect ion et cet te faculté du lapin ont 

permis de l 'util iser pour m e t t r e en valeur les 

ter r i to i res conquis sur la m e r et que leur a r i 

dité c o n d a m n a i t à r e s t e r improduct i f s . On en a 

peup lé les dunes de la Hol lande , de l 'Angle te r re , 

de l ' Irlande et m ê m e du D a n e m a r k , où on les 

exploi te pour ieur peau au t an t que pour leur 

c h a i r ; ils y réuss issent si bien, que l 'évêque de 

Derry, en I r l ande , t i rai t annue l l emen t douze mille 

lapins d 'une de ses ga rennes . E n F r a n c e , ils sont 

éga lemen t le seul r evenu que d o n n e n t cer ta ines 

landes , et les dunes incul tes qu i , sur une la r 

geur de plus de 4 k i lomèt res , s ' é tendent de

puis Boulogne-sur -Mer jusqu 'à l ' e m b o u c h u r e 

de la S o m m e . 

Le lapin n ' a pas moins d 'agil i té q u e le lièvre, 

si m ê m e il ne le surpasse pas , mais il a moins de 

force : aussi ne se fie-t-il pas à ses j a m b e s ; il 

ne serait pas en sûre té , s'il n 'avait p o u r refuge le 

ter r ier qu ' i l se creuse et don t il ne s 'éloigne j a 

m a i s . C'est un an ima l domici l ié et séden ta i r e . 

Il se creuse des ter r ie rs assez s imples , dans 

les endro i t s exposés au soleil. 

Chaque te r r ie r consiste en u n donjon assez 

profond et en un vér i tab le labyr in the d 'avenues , 

de couloirs angu leux , d e cor r idors qui se croi 

sent , s 'ouvrent les uns dans les au t res , fo rment 

des car re fours ou se t e r m i n e n t en c u l - d e - s a c ; 

n o u s y re t rouvons les m è r e s , les fusées, l 'aecul 

q u e nous avons déjà vus dans le domici le du blai

reau. Les ouver tu res sont élargies par le pas

sage de l ' an imal . Les couloirs sont que lque 

fois si é t roi ts , que le lapin n e peu t les franchir 

qu ' en r ampan t . Ces terr iers sont généra lement 

voisins les uns des au t res ; mais chaque couple 
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habite le sien sans y souffrir d ' é t rangers . Assez 
souvent, cependan t , les couloi rs de p lus ieurs 
terriers s 'en t re lacent . 

Pour peu q u e les lapins soient n o m b r e u x , 
tout le sous-sol d 'une g a r e n n e est percé d ' u n ré
seau de galeries q u i , mises les unes au bou t des 
autres, ne m e s u r e r a i e n t pas moins de p lus ieurs 
k i lomèt res . 

Le lapin sauvage reste caché tout le j o u r dans 
sa d e m e u r e , à mo ins q u e les huissons envi ron
nants ne soient assez épais pour qu' i l puisse che r 
cher sa n o u r r i t u r e sans ê t re vu. Une h e u r e en
viron avant la n u i t , il qu i t te son gîte p o u r faire 
sa t ou rnée et son repas d u soir : il s'en va, ma i s 
avec p rudence , et il hési te long temps avant de 
quitter son ter r ier . 

La Fon ta ine a bien compr i s le lapin quand , 
voulant le m e t t r e en scène, il l'a placé en c o m 
pagnie de ces t rois jol ies choses : l ' aurore , le 
thym et la rosée. Ce qu' i l y a de plus t e n d r e , de 
plus frais, de plus par fumé dans la na tu re , telle 
est, en effet, la pa r t que ce modeste r o n g e u r 
s'est réservée . Si donc vous voulez r encon t r e r le 
lapin, rendez-vous sur la lisière du bois ou bien 
au bord d 'une cla i r ière , avant le lever d u jour , à. 
l 'heure où les a rbres c o m m e n c e n t à dé tacher 
leurs masses sombres sur le ciel éclairci ; portez-
vous der r iè re un buisson dont le feuillage d é 
goutte de rosée, et a t tendez en si lence : b ien tô t 
vous verrez sur le gazon se glisser une o m b r e , 
un corps aux formes indécises qui s 'allonge et se 
raccourc i t a l t e rna t ivement , qui s 'avance par sac 
cades ; c'est le lapin qu i vient p rendre son dé -

b K E H M . 

j e û n e r du ma t in et s 'ébattre p a r m i les p lantes 
a roma t iques . E n plein j o u r , vous ne le t rouverez 
plus ; il se t ient blott i au soleil dans les g randes 
herbes ou sous u n a m a s de ronces en t re lacées . 
Yous pour rez passer à côté de lu i , il n e b o u g e r a 
pas ; il ne se déc idera à par t i r qu ' au m o m e n t où 
votre pied se lèvera pour se por te r sur lui : alors 
il bond i r a en f rappant la t e r r e de ses deux pa t 
tes de. de r r iè re , qu i se d é t e n d e n t tou t à coup 
c o m m e u n ressort , et il a u r a d i sparu sans que 
vous ayez r ien p u voir ; vous n ' en t end rez q u e le 
b ru i t de son ran ide passage à t ravers les he rbes . 

Dans ses m o u v e m e n t s , le lapin diffère beau 
coup du l ièvre. 

Le lapin passe p o u r u n type de couardise et 
de s implic i té , p o u r ne pas d i re de niaiser ie . 
Cette opinion nous paraî t beaucoup t rop sévère. 
Il nous semble qu ' i l fait p reuve de mal ice et 

I d 'une cer ta ine hard iesse dans la condu i t e qu ' i l 
t ient lorsqu ' i l est chas sé . P lus défiant et p lus 
rusé que le lièvre, il ne se laisse à peu près j a 
mais s u r p r e n d r e au pâ tu rage , et sait p r e s q u e 
toujours t rouver u n refuge. Au découvert , et en 
course d ro i t e , il serai t b i en vite at teint pas Les 
ch iens . S'il est poursuivi par de grands chiens , 
don t le galop f rénét ique ne lui laisse pas un 
m o m e n t de rép i t , a s su rémen t il ne s ' amusera 
pas en r o u t e , il r en t re ra le plus vite possible 
au t e r r i e r . Mais s'il ne voit à ses t rousses q u e de 
s imples bassets , il p r e n d volontiers son t e m p s , 
et c'est à se d e m a n d e r s'il ne fait pas de la 
chasse u n e par t ie de plaisir. E n que lques b o n d s 
il a dépisté les chiens ; alors il s ' a r rê te , il écou te , 

II — 12D 
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il fait le tour d 'un a rb re ou d 'un buisson : voici 
les chiens , il déta le , et de nouveau les m e t en 
défaut ; nouvel le pause : il s'assoit, p rend ses 
aises, se caresse les oreilles et le m u s e a u avec 
ses pat tes de devant , c o m m e p o u r n a r g u e r 
m e u l e et chasseurs . Il se fera ba t t r e ainsi sous 
bois p e n d a n t une grande h e u r e dans u n a rpen t 
de te r ra in , e t p r e s q u e toujours il s 'en t i rera i t 
sans u n e ég ra t i gnu re , si l ' h o m m e n 'é ta i t là, ca
ché sous la feuillée avec u n fusil. E t notez que 
ce j e u a p o u r a c c o m p a g n e m e n t u n t onne r r e 
d ' abo iemen t s fu r i eux , et q u ' u n e seule fausse 
m a n œ u v r e au ra i t la m o r t p o u r résul ta t . 

Il sait à mervei l le faire des c roche t s ; p o u r le 
chasser , il faut u n chien très-bien dressé e t u n 
excel lent t i r eu r . Sans dou te n o u s ne p ré t endons 
pas que le lapin soit u n foudre de gue r re , ni 
m ê m e un doc teur en roue r i e ; il ne v iendra dans 
la pensée de pe r sonne de dire : « Maître l a p i n » , 
c o m m e on dit : « Maître renard » ; mais enfin 
n o u s sou tenons que le s u r n o m de J e a n n o t con
viendrai t mieux à d 'aut res qu ' à lu i . 

Une fois q u e le lapin a gagné son t e r r i e r , il est 
sauvé. Ni le ch ien ni le r ena rd ne p e u v e n t l'y re
jo indre ; l ' h o m m e n'y parv ien t qu 'avec l 'aide du 
furet , qui souvent lu i -même se r e b u t e . Mais cha
q u e frou, chaque fente de rocher , est p o u r lui 
u n refuge, e t il échappe souvent ainsi à ses e n n e 
mis . Sa vue , son ouïe , son odora t , sont peu t -
ê t re encore p lus développés que ceux du l ièvre. 

Il offre dans ses m œ u r s p lus ieurs par t icular i tés 
in téressantes . Il est t rès-sociable . 

C o m m e dans ces villages don t tous les habi
t an t s , un i s par des l iens plus du moins étroits 
de p a r e n t é , ne dev iennen t j a m a i s des é t rangers 
les u n s p o u r les au t r e s , tous les m e m b r e s d ' une 
t r ibu de lapins , se sen tant peu t - ê t r e issus d 'une 
souche c o m m u n e , en t re t i ennen t en t re eux des 
rappor t s de bon vois inage. Us savent q u e l ' in
té rê t de tous est l ' in térê t de chacun , et, à l 'occa
sion, ils font volont iers échange de bons offices. 
Quand ils sont dehors pour pa î t re le serpolet ou le 
trèfle, les p lus expér imen tés , sans en pe rd re u n 
coup de den t , ont l 'œil et l 'oreille au guet . Au 
mo ind re dange r , vite ils donnen t le signal d 'alar
me en f rappant le sol de leurs pa t tes de de r r i è re , 
e l ce signal est répé té aussitôt sur t o u t e l a l i g n e d e s 
t e r r i e r s . Tou te la peup lade s 'empresse ord ina i 
r e m e n t de r en t r e r au logis ; mais si que lques 
j eunes i m p r u d e n t s négl igent de se r endre à ce 
p r e m i e r aver t issement , les vieux res ten t , f rap
pen t d e nouveau , frappent à coups redoublés , et 
s 'exposent eux-mêmes p o u r le sa lu t du p u b l i c . 
Combien d 'aut res t ra i ts de m œ u r s non moins 

in té ressan t s n o u s pou r r i ons sans doute enreg is 
t r e r à l ' honneur des lapins , s'il nous étai t pos
sible de péné t r e r dans la vie cachée de ces pe
t i tes r épub l iques souter ra ines ! Que de faits 
mervei l leux se passen t à nos côtés , sous nos 
pieds , qui sont enco re , qui se ron t toujours d ' im-
pénéi.rables secrets p o u r n o u s ! 

Le r u t c o m m e n c e en février ou en m a r s . Le 
mâ le e t la femelle vivent l ong t emps ensemble , 
fidèles l 'un à l ' au t re , p lus fidèles au moins que 
les l ièvres. On ne p e u t d i re , toutefois, q u e le la
pin soit r é e l l emen t m o n o g a m e . « T a n t que la 
femelle res te auprès de lui , dit Dietr ich de 
Wincke l l , le mâle ne la qui t te pas , lui t émoigne 
de l 'affection. Mais j ama i s il n 'es t assez impor 
t u n p o u r la poursu ivre lo rsqu 'e l le se re t i re . 

« C o m m e la hase , la lapine por te de t r en te à 
t r e n t e et un jou r s , eï s 'accouple dès qu 'e l le a mis 
bas ; elle a aussi u n e n o m b r e u s e p rogén i tu re en 

| u n e seule a n n é e . » 

' Les peti ts ne sont pas s imp lemen t déposés au 
pied d 'un buisson ou dans u n e touffe d 'herbes , 
c o m m e le sont ceux du l ièvre, mais la m è r e 
c reuse exprès pour eux u n te r r i e r . Quelques jours 
avant de m e t t r e bas , elle fait en p le ine t e r r e u n 
te r r ie r de trois pieds environ de p rofondeur , t an
tô t droi t , le plus souvent plus ou moins coudé , 
e t tou jours dir igé o b l i q u e m e n t en bas . Le fond 
en est évasé, c i rcula i re et garni d ' u n e couche 
d 'herbes sèches , au -dessus de laquel le se t rouve 
u n e au t r e couche de poils duve teux q u e la fe
mel le a a r rachés de son ven t r e . C'est sur ce lit 
moe l leux qu'el le dépose ses pet i ts , don t le nom
b re varie de qua t re à hu i t . Après qu 'e l l e a mis 
bas , qu 'e l le a donné son p r e m i e r lait , la lapine 
a b a n d o n n e le n id , en ayant le soin d 'en b o u c h e r 
l ' en t rée . P o u r ce faire, elle y pousse u n e g rande 
pa r t i e de la t e r re p rovenan t du déblai , et q u a n d 
elle en est obs t ruée , elle la lasse avec ses pieds et 
se vaut re dessus . T a n t q u e les pet i t s ont les pau
pières closes, l ' ent rée du nid est c o m p l è t e m e n t 
fe rmée ; mais lorsqu ' i ls c o m m e n c e n t à voir, la 
m è r e y m é n a g e une pet i te ouver tu re qu 'el le 
agrand i t de plus en plus à m e s u r e qu' i ls devien-

' n e n t plus forts. L ' a l l a i t emen t est à p e u près de 
vingt j o u r s . L ' h e u r e à laquel le la lapine se r en d 
auprès de ses peti ts est encore i nconnue : il est 
cer ta in qu'el le ne les visite pas de la j o u r n é e , et 
l 'on suppose qu 'el le ne va à son nid que le m a t i n 
de t r è s - b o n n e h e u r e . 

On a cru que la femelle ne cachai t ainsi ses 
nourr issons q u e p o u r les dérober à la fureur 

! du mâle : c'est u n e e r r eu r . Celui-ci ne les a ime 

i pas moins que sa c o m p a g n e . Une fois sortis de 
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leur nid, il les reconnaî t , les p rend entre ses 

pattes, leur lèche les yeux , l eur lus t re le poil , les 

instrui t avec leur m è r e à che rche r leur nour r i 

tu re , et pa r tage éga lemen t en t r e tous ses ca

resses et ses soins. On dit m ê m e que ses rappor t s 

avec eux se p ro longent au delà de leur enfance ; 

qu 'à leur t ou r , ils a p p r e n n e n t b ien tô t à le con

naî t re , et n e cessent j ama i s de t émoigner u n e 

sorte de déférence p o u r son au tor i t é , une appa

rence de respec t p o u r sa digni té paternel le e t 

pour son âge . 

Voici, à ce sujet , ce qu 'écrivai t à Buffon un 

gen t i l homme de son voisinage : 

« La pa te rn i té , chez ces a n i m a u x , est t r ès - res -

pectée ; j ' en j u g e ainsi par la déférence que tous 

mes lapins on t eue p o u r leur p r e m i e r pè re , qu ' i l 

m'étai t facile de r econna î t r e , à cause de sa b lan

cheur , et qui é tai t le seul mâle que j ' a i e conservé 

de cette couleur . La famille avait beau s ' augmen

ter, ceux qui devenaient pères à l eur tour , lui 

étaient toujours subordonnés : dès qu' i ls se bat

taient, soit parce qu ' i ls se d i sputa ien t la n o u r r i 

tu re , soit p o u r des femelles, le g r a n d - p è r e , qu i 

entendait du brui t , accoura i t de tou te sa force, 

et dès qu ' on l 'apercevait , tou t r en t r a i t dans 

l 'o rdre ; et s'il en a t t rapa i t que lques -uns aux 

prises, il les sépara i t et en faisait su r - l e - champ 

un exemple de puni t ion . » 

Nous dou tons que si no t re g rand-père c o m m u n 

Adam revenai t au m o n d e , il t rouvât en nous des 

petits-enfants aussi soumis , et que sa seule p r é 

sence suffît pour q u e tou t r e n t r â t dans l ' o rdre . 

«Lafécondi té d u l a p i n , d i t L a g e d e Chailluu ( 1 ) , 

est t rès-grande ; c e p e n d a n t elle a été s ingul iè re

men t exagérée pa r cer tains na tura l i s tes . W o l t e n 

a p ré tendu que d 'une seule paire , qui avait été 

mise dans une île, il s 'en t rouva six mille au 

bout d 'un an. N 'ayant pas d' î le à n o t r e disposi

tion, nous n 'avons pu renouveler l ' expér ience de 

Wotten a u t r e m e n t que sur le papier , et voici le 

résultat que nous avons ob tenu : en supposant 

deux lapins qu i sera ient , eux et l eur p r o g é n i t u r e , 

à l'abri de tou te cause de des t ruc t ion ; en adme t 

tant que ces lapins p rodu i sen t r é g u l i è r e m e n t 

tous les mois une por tée de qua t r e pet i ts , que le 

nombre des femelles soit à celui des mâles 

comme deux est à un , qu' i ls engendren t tous au 

c o m m e n c e m e n t du qua t r i ème mois de leur exis

tence, nous obtenons u n e 1 popula t ion totale de 

mille hui t cen t qua ran t e -hu i t lap ins , ce qu i , au 

bout d 'un an , est déjà u n e jol ie postér i té .» 

Ponnant a ca lculé la p rogén i tu re d 'une pa i re 

(I) Lage de Cliaillou, A. de La fiue et de Cherville, Nou
veau Traité des chasses à courre et à tir, Paris, 18(57. 

de l ap in s . Si l 'on a d m e t q u ' u n e femelle ait sept 

por tées par an , c h a c u n e de hui t pet i ts , ce l le 

p rogén i tu re , en q u a t r e ans , pour ra a t t e indre le 

chiffre de 1 , 274 ,840 indiv idus . 

Les peti ts na issent aveugles , et ne c o m m e n c e n t 

à voir que vers le neuv ième ou le d ix ième j o u r . 

Les j eunes lapins son t aptes à la r ep roduc 

tion à c inq mois dans les pays c h a u d s , à h u i t 

mois dans les con t rées p lus froides. Mais ce n 'est 

qu 'à u n an qu ' i l s sont c o m p l è t e m e n t adu l t e s . 

On a dit p lus ieurs fois q u e les lapins pouva ien t 

se croiser avec d 'aut res r o n g e u r s ; ma i s le fait 

n 'est pas c o m p l è t e m e n t d é m o n t r é . 

Les lapins de g a r e n n e on t le m ê m e r é g i m e 

que les l ièvres. Cependan t ils causent b ien plus 

de d é g â t s , n o t a m m e n t en r o n g e a n t les écorces 

d ' a rbres . On peu t se figurer c o m b i e n ils peuven t 

dévaster u n e n d r o i t , l o r squ 'on pense à leur 

g r a n d e fécondi té . 

« Le lapin, di t Lage , est pour les cul t ivateurs 

un voisin p lus désagréable encore q u e le l ièvre ; 

celui-c i v i ande en m a r c h a n t , il coupe çà et là 

une t ige de céréa le , un b r in de trèfle, d o n n e un 

coup de d e n t à une bet terave et va p lus loin ; si 

b ien que , s ' é tendant sur un long p a r c o u r s , les 

t races de son passage ne sont j a m a i s t rès-appa

r e n t e s ; le l ap in , au con t ra i r e , est essen t ie l lement 

sédenta i re : en véri table bourgeois qu i possède 

t e r r i e r sous bois , il ne s 'éloigne j amais de ses 

péna tes , fait sa n u i t dans le c h a m p qui les c o n 

fine, et n ' e n sor t pas, si la table est b ien servie. 

E n ou t r e , il gâche a u t a n t de n o u r r i t u r e qu'i l en 

c o n s o m m e , g a m b a d e , fait l ' a m o u r et s 'ébat sur le 

vert tapis de céréales , que ses lèvres déda igne 

r o n t lorsqu ' i l les au ra ainsi ba t tues c o m m e blé 

en g range . Ces r éc réa t ions s'effectuant dans u n 

rayon de que lques centa ines de m è t r e s , tous les 

lapins d ' un bois se r éun i s san t la p lupa r t du 

t emps dans la m ê m e p ièce , on doit c o m p r e n d r e 

s'il y parai t . » 

P a r leurs m œ u r s t u r b u l e n t e s , ils chassent les 

au t res a n i m a u x ; j a m a i s on ne t rouve de lièvres 

là où les lapins sont en g rand n o m b r e ; il est 

p robable que cet an tagonisme résul te b ien plu

tôt à l 'é tat sauvage des d issemblances dans les 

h u m e u r s e t dans les hab i tudes , que d 'une ini

mit ié q u ' o n n e saura i t expl iquer . 

Où ils se s en t en t en sûre té , les lapins devien

nen t t r è s - i m p r u d e n t s . A Vienne , au P ra le r , on 

en voit des mil l iers ; ils couren t m ê m e en plein 

j ou r , et ne se laissent t r oub l e r ni par les cris ni 

par les p ie r res q u ' o n leur j e t t e . 

C h a s s e . — Nulle par t on ne m é n a g e les lapins 

sauvages; on les tue par tou t e t q u a n d on peu t , 
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m ô m e pendan t la f e rmetu re de la chasse. Et ce
p e n d a n t on n e p e n t les dé t ru i re sans l 'aide d u 
furet . Ce n 'est que lo r sque , dans u n endro i t , les 
puto is , les belet tes , les ma r t e s , les h iboux et les 
cha ts h u a n t s se son t t r è s -mul t ip l i é s , qu ' on r e 
m a r q u e que leur n o m b r e d i m i n u e . Les mar t e s 
les poursu iven t dans leurs terr iers ; les h iboux 
les p r e n n e n t la nu i t , quand ils sont en t ra in de 
b rou te r . 

En F r a n c e , on a calculé q u ' u n lapin , qu i vaut 
1 franc, cause p o u r 20 f rancs de dégâts ; que l 
ques p ropr ié ta i res e s t i m e n t qu ' i l s on t fait dimi
n u e r leurs propr ié tés d e la moi t ié de leur va
leur . Aussi les poursu i t -on sans misé r i co rde , et 
emplo ie - t -on tous les moyens p o u r s'en débar 
r a s se r ; ma i s , quoi q u e l 'on fasse, on n e peut les 
dé t ru i r e . 

« On chasse le lapin, d i t L a g e , au ch ien d 'arrêt , 
à l 'a ide de bassets , au furet , à l'affût, en b a t t u e . 
Au mois de s e p t e m b r e , on en t u e tou jours quel
ques -uns dans les couver t s , dans les c h a m p s de 
be t te raves où l'on c h e r c h e des pe rdr ix , des cailles 
ou des l ièvres. Ce sont là des r encon t r e s tou jours 
appréciées des chasseurs , en ra ison de la var ié té 
qu 'e l les appor ten t d a n s le c o n t e n u de la ca rnas 
sière. Ces sortes d e bonnes for tunes sont fré
quen tes dans les pays bocage.rs, où la mul t ip l i 
cité des haies dispense l ' an imal de la pe ine de se 
c reuse r u n abr i , et dans les environs des bois où 
l eu rs te r r ie rs sont l 'objet d 'une démol i t i on pe r 
m a n e n t e ; ces lapins, ne t e r ran t qu ' acc iden te l l e 
m e n t , et qualifiés par suite du t i tre de buisson-
niers, t i ennent la p la ine bien plus volont iers que 
les au t r e s . Généra lemen t , c 'est dans les taillis de 
deux à c inq ans qu' i l faut les c h e r c h e r . P lus 
r a r e m e n t on les t rouve dans les bois p lus âgés et 
par conséquen t p lus épais et p lus feui l lus, s u r 
tou t si dans ces bois il n 'exis te pas d 'éc la i rc ies . 
Le lapin est un enfant des pays d u solei l , auquel 
le sour i re de cet as t re est nécessa i re . P o u r le 
q u ê t e r dans ces tai l l is , il faut p r e n d r e le vent , 
afin, à la fois, de faciliter le travail d u chien et 
d ' app roche r p lus a i s é m e n t d ' u n a n i m a l aussi 
méfiant q u e le lièvre e t doué c o m m e lui d 'une 
ex t r ême finesse dans le sens de l 'ouïe . On recon
naî t b ien vite si le gibier han te le bois que l 'on 
va pa rcour i r , aux repai res accumulés dans toutes 
les c la i r ières , en quant i té souvent si considé
rab le , que c'est à cro i re q u e les lap ins nous ont 
e m p r u n t é une des nécessi tés de n o t r e civil isation; 
aux a rbres dépouil lés de leur écorce à la h a u 
t eu r de 30 à 40 cent . ; aux te r r ie rs et sur toul 
aux jouettes, sor te de grat l is que le lapin p ra t i 
que , p r o b a b l e m e n t dans le seul b u t de s 'en t re

t en i r dans le m a n i e m e n t de ses ouli ls de sape et 
de m i n e . 

« A la chasse au lapin , il est essentiel que le 
chien n ' a b a n d o n n e j a m a i s son a r rê t , avant le 
c o m m a n d e m e n t : Apporte, ou du moins avant le 
coup de fusil. Au bois , un chien qu i cour t , non-
seu lemen t e m p ê c h e la p lupa r t du t emps de 
t i re r , mais expose son m a î t r e à voir u n e part ie 
de plaisir se t e r m i n e r par un d r a m e toujours 
dou lou reux . Un j o u r , un de nos amis , en t i rant 
un lièvre qui débou la i t devant lui dans un taillis, 
blessa m o r t e l l e m e n t son chien qui s 'était e m 
por té sur le g ibier . Le pauvre an ima l ne poussa 
pas un cri lo rsqu ' i l se sent i t f r appé ; il revint 
couver t de sang vers son / n a î t r e , se dressa sur 
ses pa t tes de de r r i è re , en a p p u y a n t celles de de
van t sur la po i t r ine de ce lu i -c i . fixa sur lui des 
yeux dont l ' approche de la m o r t doubla i t la dou
lou reuse express ion, j e t a dans l 'air u n hu r l e 
m e n t l ugub re et r e t o m b a foudroyé. 

«L ' émot ion du chasseur avait été si forte, qu ' i l 
s 'évanoui t . 

«Lorsqu ' i l revint à lu i , un q u i d a m , espri t fort 
et coeur du r , e u t le mauva i s goût, de rail ler sa 
dou leur , et faisant al lusion à que lques larmes 
qu ' i l voyait couler sur le visage du m a l h e u r e u x : 
— Morbleu ! s 'écr ia- t - i l en r ian t , voilà u n e m é 
moi re de chien plus h o n o r é e q u e celle de bien 
des chré t i ens ! — Pardon , mons i eu r , lui r épond i t 
u n de ceux qui assistaient à cette t r i s te scène ; ce 
n 'es t pas la m é m o i r e du ch ien q u e ces la rmes 
h o n o r e n t , c'est celui- là m ê m e qui les r épand . 

« La chasse du lapin avec des bassets est égale
m e n t fort a m u s a n t e ; les plus lents ne sont pas les 
p lus m a u v a i s ; deux suffisent tou jours pour faire 
t u e r au t an t de lapins qu ' on en dési re , car ceux-ci 
se t e r r en t mo ins v i te , et fournissent d ' au t an t plus 
d 'occasions d 'ê t re t i rés , qu ' i ls sont poussés moins 
r ap idemen t , et q u e la m e u t e mic roscop ique fait 
moins de b r u i t de r r iè re eux. On découplé dans 
le p remie r bois venu et l 'on se poste dans les 
passages q u e l'on sait f réquentés pa r les lapins , 
dans les r o u t e s , aux carrefours , le plus possible 
sous le vent. Les mei l leurs postes sont sous bois, 
à q u e l q u e dis tance des te r r ie rs ou sur les te r r ie rs . 

« Si le tai l l is dans ' l eque l on chasse est assez 
épais p o u r in t e rcep te r la vue à q u e l q u e d i s tance , 
on s 'agenoui l le , et le regard , moins gêné par les 
t roncs d ' a rb res ou les gaulis que par le feuillage, 
peu t embrasser u n e t ren ta ine de m è t r e s . Il est 
essentiel de faire le moins de b ru i t possible , car 
le gibier, p r o m e n é à pet i te vitesse par les chiens , 
j o u e devant eux , s ' a r rê te p o u r écoute r , et, avec 
la méfiance qui le carac tér i se , il change ra i t sa 
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direcl ion, s'il en tenda i t que lque chose d ' insol i te ; 

aussi les chasseurs à r o b u s t e pa t ience qu i n ' a 

bandonnen t que difficilement le poste qu ' i l s ont 

choisi, m ô m e lorsque le gibier passe d 'une en 

ceinte dans u n e a u t r e , tue ron t - i l s toujours beau 

coup plus de lapins que ceux qui cou ren t les 

routes p o u r p r e n d r e les devants . Lor sque l 'on a 

à marche r , il faut tou jours choisir le m o m e n t où 

les chiens d o n n e n t de la voix, pa rce qu 'a lo rs 

l ' an imal , ou serré de près , ou absorbé dans 

l ' audi t ion de cet te m u s i q u e , devient p lus indiffé

r en t aux au t res b ru i t s . Si l'on a pr is la p r é c a u 

tion de couper la re t ra i te aux lapins en b o u c h a n t 

leurs te r r ie rs un peu après minu i t , l ' a t t ra i t de 

cette chasse est doub lé : à u n hal lal i succède 

presque i m m é d i a t e m e n t u n e au t re m e n é e ; aussi 

la fusillade p r e n d de g randes p ropor t ions , parce 

que n o n - s e u l e m e n t la bête de meute, ma is u n 

grand n o m b r e de ses camarades sont debou t et 

vont et v i ennen t . 

« L e t i r du lapin au chien c o u r a n t est aussi 

commode et facile qu' i l l 'est peu devant un chien 

d 'arrêt . Nous l 'avons déjà dit, devant les bassets , 

le lapin n e précipi te j a m a i s sa course ; il m u s e , 

s 'arrête, et semble faire sa par t ie au jeu de ba r r e s . 

« C ependan t , lorsqu' i l t raverse un r o u t i n , il 

reprend ses t radi t ions de véloci té fantasque, et, 

en parei l cas, on n 'es t n u l l e m e n t déshonoré p o u r 

l 'avoir m a n q u é . Il a souvent mis en défaut la 

merveil leuse adresse de t i reur du roi Charles X : 

quelquefois, lorsqu ' i l avait fait feu, les gens de 

sa suite, hab i tués à compter les pièces d 'après le 

nombre de coups de fusil, se p réc ip i ta ien t p o u r 

ramasser le gibier qu ' i ls p r é s u m a i e n t a b a t t u , et 

le roi les a r rê ta i t d 'un geste en leur d isant : 

« Restez, c 'était un lapin, et il t raversai t 1 » 

« Si, pour a r rê te r les effets de l ' ex t raordina i re 

fécondité du lapin , nous n 'avions d 'autres aux i 

liaires que les chiens et le fusil, j e conseillerais 

i m m é d i a t e m e n t à mes compat r io tes de pl ier ba 

gage et de ne pas p r e n d r e la peine de d isputer 

leurs champs à ces pul lu lents rongeur s ; h e u r e u 

sement nous avons le furet . 

« Lorsque l 'on veut dé t ru i r e des lapins , le fu

re tage est le moyen le plus sûr . 

« Il faut au tant q u e possible chois i r pour fure

ter une des condi t ions de t e m p é r a t u r e dans les

quelles les lapins sont réun is en plus g rand n o m 

bre dans les terr iers ; on peu t encore faire ba t t r e 

le bois par que lques chiens couran t s , pour les 

cont ra indre à regagner leurs re t ra i tes . Avant de 

fureter un te r r ie r , il faut s 'assurer qu ' i l est fré

quen té par les lapins ; on reconna î t l eur présence 

à l 'absence des feuilles sèches dans les gueules , 

à la t e r re ba t tue à l'orifice de ces gueu les , aux 

jouettes, au repaire (c'est ainsi q u e l 'on appel le 

ce que les héros et les chasseurs on t seuls le 

droi t de n o m m e r sans rougi r ) , q u e l 'on t rouve 

dans les envi rons , aux empre in tes que le pied d u 

lapin a laissées sur le sol. Il faut m a r c h e r avec 

discré t ion lo rsqu 'on en app roche , par ler à veix 

basse, faire le m o i n s de b ru i t possible, la sono

r i té de la t e r r e i n i t i i n t l 'habi tant des d e m e u r e s 

sou te r ra ines à ce qui se passe au -des sus de lui , 

e t la ce r t i tude de la p résence de l ' h o m m e s u r 

son te r r ie r pouvan t le r end re plus t enace d a n s 

sa volonté de n 'en pas sor t i r . Si l 'on chasse avec 

des bour ses , on dispose u n e de ces bour ses sur 

c h a q u e gueu l e , en ayant soin de m a i n t e n i r le 

filet r a i sonnab lemen t é t e n d u , à l 'aide des acc i 

dents du te r ra in ou de que lques br indi l les de 

bois l égè remen t fichées dans la t e r r e , puis on 

a t t ache so l idement le maître de la bourse à que l 

que rac ine ou à un m o r c e a u de bois que l 'on 

p lan te dans le sol. Si Ton n 'avait pas une q u a n 

tité de bourses suffisante p o u r ga rn i r toutes les 

gueules des t e r r i e r s , on b o u c h e r a i t celles qu i 

para î t ra ien t les moins han tées , avec de la t e r r e 

ou un t a m p o n d 'herbes et de feuil les. Ces p r é 

paratifs t e rminés , on m e t le furet dans le t e r r i e r . 

Si le furet est t r è s - m o r d a n t , il est toujours p r u 

den t de le muse le r , ou, c o m m e disent les gardes , 

de Vencameler avant de le m e t t r e à l 'œuvre . Cette 

opérat ion se p r a t i q u e à l 'a ide d 'une ficelle t r è s -

souple et t rès-dél iée que l 'on passe der r iè re les 

crocs de la m â c h o i r e inférieure et que l 'on fixe 

par un n œ u d sous cet te m â c h o i r e , après q u o i , les 

deux bouts r a m e n é s sur la m â c h o i r e supé r i eu re , 

la m a i n t i e n n e n t se r rée et v iennent se r a t t a c h e r 

au cou de la bê te où ils fo rmen t collier. \Jenca-
melaye du furet a que lques inconvén ien t s : il d i 

m i n u e son a r d e u r ; il arr ive aussi q u e la ficelle 

s 'engageant dans q u e l q u e rac ine de l ' in tér ieur 

des te r r ie rs , le furet s 'é t rangle ou y pér i t d 'une 

au t re m o r t encore plus m i s é r a b l e ; nous croyons 

mei l l eur le p rocédé qu i consiste à lui couper , à 

l 'aide d 'une p ince , les grands crocs a u n iveau 

des gencives. 

• a T rès - souven t on t ire au fusil les lapins lors

qu' i ls s 'é lancent hors du te r r ie r , ce qu i se n o m m e 

fureter à blanc ou à gueules ouvertes. Le silence 

préalable n 'es t pas moins nécessaire dans cet te 

man iè re de chasser que dans la p récéden te . 

« Un ou p lus ieurs chasseurs se p l acen t sur les 

ter r iers en se t o u r n a n t le dos, s'ils sont deux ou 

t rois , et tou jours de façon à observer le p lu s 

grand n o m b r e possible de gueu les . Quelques in

stants après l ' in t roduct ion d u furet dans les sou -
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t e r ra ins , on en tend Lin b ru i t sourd par t i r de des
sous t e r re . Ce sont les lapins qu i s 'avert issent 
ou t émoignen t de l eu r effroi en frappant forte
m e n t la t e r re de leurs pat tes de de r r i è re . A ce 
b ru i t succède bientôt un r o u l e m e n t ca rac té r i s 
t ique qui i nd ique que , harce lés par leur ennemi , 
ils p a r c o u r e n t effarés et p r é c i p i t a m m e n t leurs ga
leries ; ce r o u l e m e n t , on n e l 'entend j ama i s sans 
u n e ce r t a ine émot ion ; car il a n n o n c e le p lus 
souvent que le lapin va sort ir , ou p lu tô t faire 
i r rup t ion hor s de son te r r ie r : en effet, sous l 'ir
résist ible effroi q u e lui cause la seule présence 
du furet , a igui l lonné par les cu isan tes m o r s u r e s 
qui déjà on t en t amé la cha i r , il s 'é lance avec des 
façons de bou le t de canon, il s 'enfuit avec les 
m ô m e s i r régular i tés dans sa course , q u e lorsqu ' i l 
qui t ta i t son gîte devant l ' a r rôt du ch i en ; aussi 
son t i r olfre-t-il les m û m e s difficultés q u ' a u dé
bou lé , et doit- i l ê t re p ra t iqué d 'après la m ê m e 
m é t h o d e . Le fure tage à blanc serai t un plaisir 
des d ieux , si que lques pet i t s accidents ne ve
na ien t t rop souvent , en a t t é n u e r cons idérab le
m e n t les a g r é m e n t s . — Rien n 'es t , hélas I sans 
décept ion en ce bas m o n d e . Les choses sont loin 
de se passer c o n s t a m m e n t aussi r ap idemen t q u e 
j e viens de vous le décr i re pour la vivacité du r é 
cit : tantôt vous ne rencon t rez q u e des hab i t a 
t ions pa r fa i t ement veuves de leurs hô tes , t an tô t 
u n lapin expé r imen té et possédant u n e t rès -haute 
opinion de votre adresse , ce qu i est tou jours flat
t eur , préférera se laisser p l u m e r le dos aussi ras 
q u e vot re genou plutôt q u e de s 'exposer à vos 
coups ; t an tô t vous en tendrez u n lapin qu i rou le 
dans le t e r r i e r , il v iendra vous m o n t r e r son nez , 
quelquefois le b o u t de ses orei l les ; puis , soit 
c ra in te , soit capr i ce , il r e n t r e au te r r ie r , va se 
p résen te r à u n e au t r e g u e u l e , e t r e c o m m e n c e 
p lus ieurs fois le m ô m e manège . 11 arr ivera encore 
que le furet , ayant poussé q u e l q u e au t r e lapin 
dans un accul , sera pa rvenu à le saisir à la n u q u e , 
et , gorgé de son s a n g , se sera e n d o r m i su r le 
cadavre de sa v ic t ime . » 

Souvent , q u a n d on veut dé t ru i r e une colonie 
de lap ins , on m e t en usage les poisons . 

C a p t i v i t é . — Le lapin domes t ique provient d u 
lapin sauvage : celui-ci se laisse apprivoiser t r è s -
fac i lement ; ce lu i - là , en que lques mois , redevient 
c o m p l è t e m e n t sauvage, et ses pe t i t s on t la cou 
leur des lapins de ga renne . Quand j ' é ta i s enfant , 
nous élevions b e a u c o u p de lapins ; nous en avions 
quelques-uns qu i sor ta ient de leur écur ie , c o u 
ra i en t dans la cour et le j a r d i n ; ceux-ci ne met
ta ien t bas que des pet i ts gris , et c ependan t la 
femelle étai t b l anche , le mâle t ache té . 

Les lap ins domes t iques on t des couleurs va
r i a b l e s ; ils sont no i r s , b lancs , gr is , r o u x , j aunes 
ou tache tés . Ils sont plus g rands que les lapins 
sauvages. 

Certaines var ié tés de lapins sera ien t artifi
cielles selon les uns , p rov iendra ien t d 'espèces 
encore inconnues , selon les au t res . Tels sont 
le lapin argenté, le lapin de Russie, et le lapin 

d'Angora. 

Le p remie r est or iginaire des m o n t a g n e s de 
l 'Asie, et su r tou t des m o n t s H ima laya ; il est plus 
grand que le lapin ord ina i re , et d 'un gris b leu , à 
reflets foncés ou a rgen tés , avec le b o u t du m u 
seau, les oreil les, les ex t rémi tés des pat tes et la 
q u e u e d 'un no i r a rgen té assez foncé. Cette belle 
espèce se r ep rodu i t assez b ien en captivi té et 
l 'on p o u r r a i t t e n l e r sa mul t ip l ica t ion dans les 
parcs , si l 'on avait le soin de dé t ru i re les lapins 
o rd ina i res qui s'y t rouven t , ou s eu l emen t de 
n ' en laisser q u ' u n très-peti t n o m b r e , afin de di
m i n u e r les chances de cro isement . 

Le lapin de Russ ie est gris , avec la tê te et les 
oreil les b runes , et la gorge fo r t emen t pendan te . 

Le lapin d 'Angora a les oreilles plus cour tes , 
le poil m o u , abondan t , t r a î nan t souvent à t e r re , 
et soyeux. Ma lheu reusemen t , il est t rès -dé l ica t . 
On a essayé, mais en vain, de l ' acc l imater en 
Al lemagne . On peu t Hier ses poils . 

Le lapin A oreilles pendantes est-il u n e variété 
ou u n e espèce dis t incte du lapin domes t i que or
dinai re? La quest ion n'est pas résolue. Sa g rande 
tai l le , sa tète for te , épaisse , ses oreil les la rges , 
pendan t e s , feraient croire que c 'est u n e espèce à 
par t ; mais sa pat r ie est i n c o n n u e , on ne le con
naî t pas à l 'é tat sauvage, et ce la fait p e n c h e r du 
côté de la p r e m i è r e opinion. 

On t ient les lapins dans u n e écur ie dallée ou 
pavée , où l'on é tabl i t des t e r r i e r s artificiels avec 
de longues caisses percées de p lus ieurs t rous sur 
u n des côtés , ou avec des t rous creusés dans le 
m u r . On leur donne b e a u c o u p de paille et de 
mousse sèche , on les t ient a u chaud en hiver ; 
on les n o u r r i t de foin, d ' he rbes , de feuilles de 
chou , e t c . On p e u t faci lement les hab i tue r à 
p r e n d r e la n o u r r i t u r e qu ' on l eu r t end , mais j a 
mais ils ne s 'appr ivoisent c o m p l è t e m e n t ; q u a n d 
on veut s 'en e m p a r e r , ils c h e r c h e n t à m o r d r e 
et à griffer. Ils sont moins sociables q u e les la
pins sauvages. Élevés e n s e m b l e , ils vivent en 
bonne h a r m o n i e ; mais lo rsqu 'on met un é t ran
ger dans leur écur ie , ils le ma l t ra i t en t et le 
t u e n t . 

Les mâles se l ivrent de rudes combats en l 'hon
n e u r de leurs femelles, et p lus ieurs en sont gr iè-
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vemeht blessés . La femelle se fait dans son gîte 

un nid avec de la pail le et de la mousse , le r e m 

bourre avec les poils de son vent re et y m e t bas 

de cinq à sept pet i ts , et quelquefois p lus . Lenz 

a compté le n o m b r e des pet i ts que donna une 

femelle : « Le 9 janvier , elle mi t bas 6 pet i ts , 

9 le 25 m a r s , 5 le 30 a v r i l , 4 le 29 m a i , 

7 le 29 j u i n , 6 le I e r août , 6 le 1 " s ep t embre , 

9 le 7 oc tobre , 6 le 8 d é c e m b r e : soit 58 peti ts 

en un an . Celte m ê m e a n n é e , cont inue- t - i l , 

j e reçus deux j eunes lapines et deux mâles , 

nés deux jou r s p lus t a r d , p rovenan t , les re

melles e t les mâles , de pa ren t s différents ; j e 

les mis dans une écu r i e . Le j o u r m ô m e où les 

lapines eu ren t c inq moi s , elles s 'accouplèrent , et 

à six mois elles m i r en t bas , l 'une six, l ' au t re 

quatre pet i t s . — La femelle n 'a l la i te pas ses p e 

tits pendan t le j ou r , mais elle ferme l ' en t rée qui 

conduit vers eux , ne les visite m ê m e souvent pas 

de toute la j o u r n é e , se c o m p o r t e , en u n m o t , 

comme s'ils n 'exis ta ient pas . Cependant elle 

regarde con t inue l l emen t vers l ' endroi t où ils 

sont. » 

Les lapins domes t iques ont u n e grande frayeur 

de leurs ennemis na tu re l s . Lenz m i t u n e fois 

cinq lapins dans u n e écur ie où l 'on avait t enu un 

renard. Dès qu'ils sen t i ren t l 'odeur que celui-ci 

avait laissée, ils furent c o m m e fous ; ils cou 

raient , se heu r t a i en t la tôte con t r e les mura i l l e s . 

Peu à peu. cependan t , ils s 'hab i tuè ren t à cet te 

demeure . 

Le môme a u t e u r raconte encore le fait su i 

vant : « E n janvier , m a pet i te ch i enne - loup mi t 

bas un seul pe t i t ; il ne pouvai t boire t ou t son 

lait ; j e cherchai un j e u n e lapin et le mis sous 

ma ch ienne , qui était couchée dans m a c h a m 

b r e ; elle le laissa te te r sans difficulté. Le t ro i 

sième jour , j e mis la ch ienne dans l 'écurie des 

lapins, avec son pet i t et le nourr i sson q u e j e lui 

avais donné . Elle y resta deux j o u r s sans r ien 

faire aux l a p i n s ; le t rois ième j o u r , m a sœur 

l 'appela pour la faire p r o m e n e r . P e n d a n t ce 

temps, la lapine enleva son peti t et le r appo r t a 

au milieu de ses frères et sœurs . J 'appelai auss i 

tôt la ch ienne p o u r voir si, de son côté, elle cher

cherait son nour r i s son . Mais elle ne p a r u t pas 

môme s 'apercevoir de sa dispari l ion. » 

J 'ai souvent fait al lai ter des lapins pa r une 

chat te , et j e l 'ai toujours vue les laisser parfai te

ment t e t e r avec les j eunes cha ts . 

Les lapins dev iennent souvent méchan t s ; ils 

morden t et griffent non-seu lement la personne 

qui veut les p r end re , mais encore les autres ani

maux , sur tou t si leur ja lous ie est exci tée . Le 

beau- f rè re de Lenz avai t u n vieux lapin mâle au 

mil ieu de ses m o u t o n s . « Lo r squ ' on c o m m e n ç a 

à n o u r r i r ceux-ci avec de l ' esparce t te , ce m e t s 

fut t e l l emen t du goût de no t r e lapin, qu ' i l aura i t 

tout voulu p o u r lu i . Il se t int auprès du tas , 

g rognan t , m o r d a n t les m o u t o n s qui s ' appro

c h a i e n t ; il s au ta m ô m e à la gorge de l 'un d 'eux 

et le mord i t fo r tement . On lui lit l âcher prise, 

il a t t a q u a d 'aut res m o u t o n s ; aussi fut-on obligé 

de l 'enlever . U n a u t r e individu m o r d i t j u s q u ' a u 

sang un j e u n e chevreau à la pa t t e , sauta sur le 

cou de la m è r e , et lu i saisit l 'oreille : on du t lui 

faire l âcher pr ise . De vieux mâles m o r d e n t leurs 

pet i ts ou leur femelle, ou excitent celle-ci à ma l 

t ra i te r s e s -nou r r i s sons . Quand u n e lapine n ' a l 

laite pas b ien ses pet i ts , ou les mo rd , il n'y a 

q u ' u n m o y e n de les sauver , c'est d ' enfermer le 

mâ le . 

On a va inement ten té p e n d a n t long temps de 

croiser le lapin domes t ique et. le l ièvre, et Buffon 

r acon te t r è s en détai l tous les essais qu ' i l fit pour 

pa rven i r à ce résul ta t , et qui tous avor tè ren t . 

F r é d . Cuvier, sans n ier a b s o l u m e n t la poss ib i 

lité de ce c ro i sement , ne le croit pas réalisable 

à l 'é tat sauvage : « I l faut , di t - i l , toutes les ruses , 

t o u t e la puissance de l ' h o m m e , p o u r faire c o n 

t rac te r ces un ions , m ê m e aux espèces qu i se 

r e s semb len t le p lus . C'est dans ces condi t ions 

q u e , depuis Buffon, d 'au t res expé r imen ta t eu r s 

on t été plus h e u r e u x et on t réuss i , c o m m e n o u s 

l 'avons dit page 226, à obteni r des mét is du lapin 

et du l ièvre, et ces cu r i eux an imaux figurent 

a u j o u r d ' h u i sous le n o m de Mporides, dans la 

magnif ique collection du Ja rd in d 'acc l imata t ion . 

L e u r taille t i en t le mil ieu en t re celle du lièvre 

et celle du lapin ; l eu r poil est gris à son ex t r é 

mi té , avec des nuances rousses vers son mi l ieu ; 

ils sont gros , épais , ils ont l 'oreille longue du l iè

vre. On di t que la cha i r de ces mule t s , qui r a p 

pelle éga lemen t les quali tés spéciales des deux 

espèces , est un m a n g e r fort dél icat . 

m a l a d i e s . — La gale et la d i a r rhée sont les 

pr inc ipales maladies du lapin en domes t i c i t é . 

Ces maladies sont p rovoquées pa r une n o u r r i t u r e 

t rop succu len te ou t rop h u m i d e ; on guér i t la 

d ia r rhée en d o n n a n t aux a n i m a u x des a l iments 

secs ; pa r exemple l 'avoine mé langée à du mal t . 

P o u r la gale , on conseille les frictions avec de la 

graisse ou du b e u r r e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Dans p lus ieurs en 

dro i t s , on élève les lapins pour se p r o c u r e r leur 

cha i r , qui est b l a n c h e et de bon g o û t , mais 

moins dél icate et par conséquent moins es t imée 

q u e celle des individus vivant à l 'état sauvage . 
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Du Foui l loux , c o m p a r a n t les qual i tés cu l ina i - d u lièvre est de plus difficile d igest ion que celle 

res du l ièvre à celles du lapin , d o n n e la p ré fé - du lapin , et qu'el le dispose aux rêver ies p e n d a n t 

r ence a u de rn ie r , parce q u e , dit-il, la cha i r du le sommei l . La chair du lapin de ga renne est, 

p r e m i e r est « mé lanco l ique et sèche ». Le gen t i l - j en effet, t rôs-honne et se p r ê t e à toutes sortes de 

h o m m e poitevin veut sans doute d i re q u e la cha i r p répara t ions , depuis le pot-au-feu j u s q u ' a u x raf-

& 3t>. 
Fig. 104. Lapin en expérience (*). 

fhiements les plus dél icats . La gibelot te et le sauté 
a u b e u r r e sont les formes les plus é l émenta i res 
à l 'usage du chas seu r ; mais lorsque les lapins 
sont confiés aux ma ins d 'un bon cuis inier , ils 
subissent toutes sortes de modifications cu l ina i 
res , et l 'on peu t d i re , sans flatterie, qu ' i l s sont 
dignes du soin que l 'on prend de leur cha i r b lan
che et dé l ica te . Si, qu i t t an t le rôle p r inc ipa l , ils 
dev iennent accessoires, ils servent alors a d o n n e r 
u n h a u t goût aux sauces qui doivent a c c o m p a 
gner d 'aut res me t s . Po in t de bons coulis sans 
l a p i n s ; c 'est un axiome admis dans tou tes les 

cuis ines où l 'on pousse l 'ar t dans ses conséquen
ces les plus t r an scendan t e s . Là-dessus , j e puis 
m ' a p p u y e r de l 'autor i té de Louis XIV. Voici ce 

(') c l o c h e d e L~2 l i t res , e x a c t e m e n t f ermée , d a n s laque l le se t rouve 

u n lap in s o u m i s à l ' inf luence d'urt m i l i e u conf iné . — S', t u b e , m u n i 

d'un r o b i n e t , d e s t i n é à p r e n d r e l'air d a n s la c l o c h e . — L, I', I', tubes 

r e m p l i s d e p ierre p o u c e i m b i b é e d 'ac ide su l tur ique p o u r d e s s é c h e r 

l'eir a s p i r é par La p o m p e P . — p , tube d e L i e b i g c o u i e n a n t d e la 

p o t a s s e . — A , A', A', t u b e s r e m p l i s de ch lorure d e c a l c i u m . — R, r o 

b inet Taisant c o m m u n i q u e r la p o m p e a s p i r a n t e a v e c la c l o c h e . — r ' , 

autre r o b i n e t fa i sant c o m m u n i q u e r a v e c la c ' o c h e la p o m p e foulante 

p o u r c h a s s e r d a n s la c l o c h e 1 air d é b a r r a s s é d'ac ide c a r b o n i q u e et 

de v a p e u r d ' e a u . — P , p o m p e à d o u b l e e l fet . — T , t u b e portant à 

la c locha l'itir puri f ié . — »1, m a n o m è t r e i n d i q u a n t l a p r e s s i o n d e 

l'air d a n s l 'appare i l . — s, r o b i n e t sur le trajet d u tube qui r a p 

p o r t e l'air purifia dans La c l o c h e (Cl . Bernard^. 
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CCRBEIL, CRÉLÈ FIU, IMP. 

Fig. 105. Œil normal du côté non opéré (*). 

P a n s , l ï i i l l i i r e e l F i l ? , « d i t . 

Fig. I0G. Altération de l'œil du côté opéré, aprôi la section 
de la cinquième paire (**). 

Fig. 107. Dents incisives normales Fig. 108. Ulcérations survenues du côté Fig. 109. Denis incisives de lapin, 
du lapin (***). qui correspond à la section de la cin- le septième jour après la sec lion 

quième paire de la cinquième paire [*****). 

Fig. 110. Coupe d'une tête de lapin <,*' 

(*) L'œil est br i l lant et t r è s - s e n s i b l e ; la paup ière supér ieure étant 
soulevée , on a p e r ç o i t à p e i n e q u e l q u e s v a i s s e a u x grê les en a. — b, 
convexi té n o r m a l e d e la c o r n é e de L'œil s a i n . (Cl . B e r n a r d . ) 

(*") La c o r n é e t r a n s p a r e n t e i n s e n s i b l e es t t e r n e , la c o n j o n c t i v e for
tement in jec tée , la pupi l l e c o n t r a c t é e , l ' iris d é c o l o r é et flétri ; un c o m 
m e n c e m e n t d ' o p a c i t é s e m o n t r e au c e n t r e . — e, c o n v e x i t é e x a g é r é e 
de la cornée d e l 'œi l opéré . 

(*"*) El les se c o r r e s p o n d e n t e x a c t e m e n t ET s o n t t a i l l é e s c a r r é m e n t . 
[****) Elles sont o r d i n a i r e m e n t au n o m b r e de tro i s : 1» u n e , la p lus 

large , à la l èvre s u p é r i e u r e ; 2° u n e p lus pet i te à la lèvre in f ér i eure ; 
S° une autre sur le b o u t d e la l a n g u e et sur le c ô t é c o r r e s p o n d a n t à 
la p a r a l y s i e du s e n t i m e n t . 

Les d e n t s b e t b' se c o r c e s p o n d e n t s e u l e s p e n d a n t la m a s t i -

c a t i o n ; l e s d e n t s a e t a' n e ac c o r r e s p o n d a n t p lus , ne s 'usent pas el 
s 'a l longent , d'où il r é s u l t e q u e la c o u p e des d e n t s , a u l i eu de former 
une l i g n e t ransversa le , Forme une l i g u e o b l i q u e d e haut en b a s et d e 
dro i te à g a u c h e , q u a n d la c i n q u i è m e paire a é té c o u p é e à dro i t e , et 
ob l ique de haut e n bas et de g a u c h e à dro i t e , q u a n d la c i n q u i è m e 
pa ire a é té c o u p é e à g a u c h e . (Cl . Bernard. ) 

»̂*IFJF**J a^ C ( . I V e l e t . — ¿1, o r i g i n e d u nerf de la s e p t i è m e paire . — c. 
m o e l l e é p i n i è r e . — d, o r i g i n e d u pneurno g a s t r i q u e . — trou d 'en
trée de l ' ins trument dans le c r â n e . — f, i n s t r u m e n t . — gt n e r f de 
la c i n q u i è m e pa ire . — h} c o n d u i t auditif . —Ï , e x t r é m i t é de l ' i n s l f u -
raeut arr ivant sur la m o e l l e , après avoir traversé te c e r v e l e t . — kt 

s inus v e i n e u x o c c i p i t a l . — l} t u b e r c u l e s q u a d r i j u m e a u x . — r/i, cer
v e a u . — n,coupe de l 'at las , (CL. B e r n a r d . ) 
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q u e disait le g rand roi : « Ainsi, a t t endu les dom
m a g e s que les lapins causen t , nous vous enga
geons à les chasser et à en t u e r le p lus possible, 
d ' au t an t plus q u ' o n fait d 'excel lents coulis avec 
l eu r cha i r . » 

On racon te , au sujet du raff inement des sau
ces , q u ' u n p r i eur des Char t r eux , invité à u n fes
t in pa r le vice-légat d 'Avignon, n 'avai t accepté 
qu 'à la condi t ion que t ous les pla ts seraient mai 
gres , ca r il é ta i t c o n n u p o u r suivre r i gou reuse 
m e n t les règles de son o rd re . Le vice-légat fit 
servir u n magnif ique poisson q u i séduisa i t au 
tan t la vue que l 'odora t ; on en offrit au p r i e u r ; 
mais au m o m e n t où il al lai t a t t aque r le m o r c e a u 
qu i venait de lui ê t re passé, un frère qu' i l avait 
a m e n é lui dit tout bas à l 'oreille : a N 'en m a n g e z 
p a s , m o n père , j ' a i été pa r ha sa rd à la cuis ine, 
et j ' a i v u . . . des choses qu i font f rémir . Cette 
sauce , q u e vous croyez faite avec des carot tes et 
des o ignons , est u n coulis de lapin et de j a m b o n . 
«Mon frère, vous êtes t rop bavard et su r tou t 
t rop c u r i e u x ; que diable a>lliez-vous faire à la 
cu is ine? Ce n 'es t pas là votre p lace , et vous vous 
êtes t r o m p é . » 

Les paysans belges s ' adonnen t à l 'élève du lapin 
su r u n e vaste éche l l e , et c h a q u e hiver on en ex
pédie des quan t i t é s considérables en Ang le t e r r e : 
j u s q u ' à 40,000 pa r s e m a i n e , au dire de Lenz . 

E n F J a n d r e , les enfants de paysans que n e 
r é c l a m e n t pas encore les t r avaux des c h a m p s 
élèvent aussi force lapins , ce qui donne l ieu à u n 
m o u v e m e n t d ' expor ta t ion r e m a r q u a b l e , t an t il 
est vrai qu ' en ag r i cu l tu re il n 'es t r i en qui n 'a i t de 
l ' impor t ance . « Il s 'exporte par Ostende seule
m e n t , dit M. de Laveleye, 1,250,000 lapins pa r 
an, d 'une valeur de plus de 1,500,000 francs . On 
les envoie écorchés et net toyés aux m a r c h é s de 
Londres , pa r les bateaux à vapeur . La peau est 
conservée dans le pays p o u r la fabr ica t ion des 
chapeaux . » 

On emplo ie encore la peau d u lapin c o m m e 
fou r ru re , quoiqu 'e l le soit peu du rab l e . 

Le lapin est , c o m m e le ch ien , u n des auxi 

l iaires de la physiologie m o d e r n e . 

Couché sur la table de dissection, il a souvent 

aidé aux progrès de la science (fig. 103). 

Nous c i te rons , d 'après M. Claude B e r n a r d (1), 

que lques expér iences dans lesquel les les lapins 

on t servi aux r eche rches phys io logiques . 

M . Cl. B e r n a r d a r e c h e r c h é la l imite infér ieure 

d e la quan t i t é d 'oxygène, dans u n mil ieu respi-

(1) Cl. Bernard, Leçons sur les substances toxiques. Paris, 
1857, p. 115. 

rab le , en écar tan t les p rodu i t s de la resp i ra t ion 
qu i pouvaien t avoir sur l ' an imal une influence 
fâcheuse . P o u r cela, sous la c loche C, il place 
un lapin dans une a tmosphè re confinée (fig. 104). 
Deux tubes c o m m u n i q u e n t avec la cloche : l 'un 

1 s ' donne issue à l 'a ir expi ré qu 'une p o m p e à dou
ble effet, P , aspire p o u r le renvoyer par l ' au t re 
t ube s, dans le vase où est le lapin, après lui 
avoir fait t raverser des tubes dest inés à le pur i 
fier et à le déba r ra s se r de son acide carbonique 
et de son h u m i d i t é . De la sor te , le lapin respire 
tou jours le m ê m e air , qui est débarrassé à me
sure d e la p roduc t ion de l 'acide ca rbon ique et 
de la vapeur d 'eau qu 'y ajoute l 'expira t ion. Au 
m o m e n t où l ' an imal m e u r t , il est r igoureuse
m e n t pe rmis de r ega rde r l 'oxygène c o m m e in
suffisant. M. Cl. B e r n a r d a t rouvé que cela 
arr ivai t q u a n d de 21 p . 100, la p ropor t ion d'oxy
gène est descendue en généra l à 3, 5 p . 100. 

C'est encore sur le lapin q u e M. Cl. Be rna rd (1) 
a é t u d i é les fonctions d u nerf t r i jumeau . 
Sans en t re r dans le détail de l ' opéra t ion , nous 
m e t t r o n s sous les yeux de nos lecteurs les figures 
représen tan t les p r inc ipaux résul ta ts de l 'opéra
t ion , c 'est-à-dire l 'état de l 'œil (fig. 105 et 106) 
et des dents (fig. 107 et t09) (2). 

Enfin, p o u r citer un dern ie r exemple , nous rap
pel lerons que le m ê m e savant a é tudié sur le la
pin l ' influence du système nerveux sur la sécré
tion du foie, et la p roduc t ion d u d iabè te artificiel. 
La figure 110 m o n t r e la m a r c h e de l ' i n s t rumen t 
à p i q û r e . 

L E S L A G O M Y S — LAGOMYS. 

T)ie Pfei/liasen. 

C a r a c t è r e s . -— Les l agomys diffèrent des liè

vres par leurs oreil les plus cour tes , l eurs pat tes 

de der r iè re à peine plus longues que les antér ieu

res , leur q u e u e rédui te à un m o i g n o n invisible, 

le n o m b r e de leurs mola i res , qui est seu lement de 

c inq paires à c h a q u e m â c h o i r e . Leu r s incisives 

supér ieures sont t rès- larges et m a r q u é e s d 'un 

sillon profond, qu i les fait para î t re formées de 

deux par t ies . Les infér ieures sont pet i tes et assez 

for tement r ecourbées . 

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

t ient six espèces qu i , tou tes , hab i ten t les hautes 

régions de l ' hémisphè re sep ten t r iona l . 
M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les lagO-

(1) Cl. Bernard, Leçons sur la physiologie et la pathologie 
du ryutcme nerveux. Paris, 1858, t. II, p. 52, 85 et 103. 

(2) Cl. Bernard, Leçons de physiologie expérimentale. 
Paris, 1855, t. I, p. ¿01. 
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mys vivent, c o m m e les lap ins , dans des t rous , des 

fentes de r o c h e r s ; ils res ten t dans leurs demeures 

toute la j o u r n é e , et n ' en sor tent qu 'à la nu i t . 

Leur voix rappel le les sifflements de p lus ieurs 

oiseaux. Ils sont p r u d e n t s et vigilants, mais doux, 

inoffensifs, et suppor ten t fac i lement la captivi té . 

Ils amassent pour l 'hiver des provisions dans 

leurs te r r ie rs . 

L E L A G O M Y S A L P I N — LAGOMYS ALPINVS 

Der Alpenpfeifliase. 

C a r a c t è r e s . — Le lagomys alpin (fig. 102), qui 

est l 'espèce la plus connue , a la taille et le port 

du cochon d ' I n d e ; mais sa tête est plus longue , 

plus mince , son m u s e a u moins ob tus . Son corps 

est r amassé , ses pa t t e s sont cour t e s ; il a c inq 

doigts à celles de devant , qua t r e à celles de der

r ière , et sa q u e u e est r emp lacée p a r un pet i t 

amas de g ra i s se ; ses poils sont r u d e s , grossiers 

et cour t s ; ses oreilles moyennes , ovales, nues à 

leur face ex terne . L ' an ima l a le dos j a u n e - r o u x , 

mouche té de noir , les flancs e t le cou roux , le 

ventre et les pat tes d 'un j a u n e ocreux clair , la 

gorge grise, la face ex te rne des oreilles no i re , la 

face in terne j a u n e . On t rouve des individus qui 

sont un i fo rmément no i r s . L ' an ima l adul te a en

viron 30 cent , de long e t 8 cent , de hau t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —• TOUS les la-

gomys se t rouven t dans les hau t e s m o n t a g n e s d e 

la Sibérie , à u n e a l t i tude de 1,500 à 4,000 m è t r e s 

au-dessus du niveau de la m e r . 

Le lagomys des Alpes se t rouve dans t o u t le 

versant no rd des chaînes de m o n t a g n e s de l 'Asie 

centrale et dans le K a m t s c h a t k a . D 'après Radde , 

il est r emplacé , dans les s teppes n u e s , pa r u n e 

autre espèce, l 'ogotone (lagomys ogotona), qu i 

est p ropre à la Mongol ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —• Pal las , le 

premier , n o u s a fait conna î t re les m œ u r s de ces 

an imaux , et p lus t a rd , Radde a complé t é l eur 

histoire. 

Les lagomys n e vivent q u e dans les endroi t s 

les plus a r ides . Ils f réquentent les lieux rocheux 

et sauvages, p rès des to r r en t s des m o n t a g n e s , 

par couples ou par g randes bandes . Ils sont fidè

les à leur d e m e u r e et n e s 'en éca r t en t j ama i s 

beaucoup . 

Le lagomys des Alpes hab i te de pet i t s terr iers 

qu'il se creuse l u i - m ê m e , des fentes de roche r s , 

des t roncs d 'a rbres c r eux . Pa r le beau t emps , il 

reste caché j u s q u ' a u c o u c h e r du solei l ; pa r un 

ciel couver t , il est par fa i t ement éveillé. D'après 

Radde,c 'es t u n rongeurpa i s ib l e , actif, t ravai l leur . 

Il amasse de grandes provisions de foin, les serre , 

les r ecouvre de b e a u c o u p de feuilles, p o u r les 

préserver de la p lu ie . Le lagomys ogotone c o m 

m e n c e déjà au mi l ieu de ju i l l e t à faire ses provi

sions, m a i s c 'est à la fin de ce mois qu'il y t r a 

vaille le p lus ac t i vemen t . 11 n'est pas très-diffi

cile dans le choix de sa n o u r r i t u r e . Là où il le 

p eu t , il se chois i t des he rbes succu len t e s ; là où 

( il est t r o u b l é , où l 'on dé t ru i t souvent ses p ro

visions, il se con ten te des he rbes qu ' i l t rouve . 

Les tas de foin qu ' i l amasse ainsi on t de 25 à 

33 cent , de h a u t e u r , de 33 à 66 cent , de dia

m è t r e . D 'o rd ina i r e , les he rbes y son t rangées 

par c o u c h e s ; R a d d e a vu quelquefois les he rbes 

d 'une c o u c h e disposées pe rpend i cu l a i r emen t à 

! celles de la couche in fé r ieure . Lo r sque le t e r 

ra in est crevassé , les crevasses servent à l 'ani

mal de g ren ie r . Radde re t i ra d 'une fente de 

roche r , l a rge de 15 cent , et longue de 66 cent . , 

une g r a n d e quan t i t é d ' he rbes a romat iques , r é u 

nies et pa r f a i t emen t conservées ; à que lques pas 

de là, il t r ouva u n second amas au-dessous d 'une 

p ier re s u r p l o m b a n t e qu i le garant issai t de l 'hu

mid i té . Au t e r r i e r , about i ssen t de peti ts sent iers 

que l ' an imal s'est frayés à t ravers les rochers , et 

le long desque l s il b rou te les h e r b e s . Le t rou-

ble-t-on dans son travai l , il le r e c o m m e n c e , et 

souvent enco re , en s e p t e m b r e , on le voit r amas 

ser les h e r b e s déjà fanées. Lo r sque l 'hiver ar

rive, il c reuse des couloirs sous la neige depuis 

son t e r r i e r j u s q u ' à ses amas de provis ions , et 

se n o u r r i t t o u t à son aise. Il n ' a pas de sommei l 

h iverna l . Ces couloi rs sont t r è s - s inueux ; c h a c u n 

possède son t rou de sor t ie . 

Le cr i du lagomys des Alpes , que l'on en tend 

encore à minu i t , r e s semble à celui de la p ie-

gr ièche . L 'ogotone pousse des sifflements p lus 

forts, qu i se suivent en u n trille éclatant . Une 

a u t r e espèce , le lagomys na in (lagomys pusillus), 
qui hab i t e au sud d u Volga, de l 'Oural j u s q u ' à 

l 'Ob, ferait en t end re u n cri tou t à fait ana logue à 

celui de la cail le. 

Au c o m m e n c e m e n t de l 'é té , la femelle m e t 

bas six pet i ts n u s , et les soigne avec tendresse , 

d ' ap rè s ce q u e dit Pal las . Radde est m u e t sur le 

c h a p i t r e de la rep roduc t ion . 

Le l agomys des Alpes et l 'ogotone, ce de rn ie r 

s u r t o u t , on t beaucoup d ' ennemis . Le p r e m i e r 

est m o i n s exposé aux at te intes des carnassiers , 

grâce à sa p r u d e n c e et à son genre de v i e ; 

l ' h o m m e ne le pou r su i t pas . L 'ogotone , pa r con

tre, est chassé par le chat , le loup , le corsack, la 

zibeline, le h ibou des neiges, et l ' h o m m e dé t ru i t 

les provis ions qu ' i l a amassées avec tant de pe ine . 
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Fig. i l l . Le Lagomy salpin. 

Dans les hivers ne igeux , les Mongols nour r i s sen t 
leurs chevaux et l eurs m o u t o n s de ces provisions. 

C a p t i v i t é . — Radde n o u s a p p r e n d q u e le la-
gomys des Alpes n 'est n i sauvage ni t imide . Mais 

il est difficile de le p r e n d r e . « J a m a i s , dit-il, j e ne 
me suis donné a u t a n t de pe ine , et aussi inut i le
men t , pour a t t r ape r u n an ima l , que p o u r a t t raper 
un de ces pe t i t s hab i t an t s des roche r s . » 
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L E S E D E N T E S EDENTATA. 
Die Zahnarme. 

Nous réunissons sous cet te dénomina t ion un 

petit n o m b r e d ' a n i m a u x cur ieux , q u e les na tu ra 

listes ont beaucoup de difficulté à classer. De l 'une 

des divisions de cet te série, celle des m o n o t r è -

mes , qui p o u r nous rep résen te un ordre , quel

ques-uns ne font q u ' u n e famille, tandis q u e d 'au

tres, dans le dou te où ils é ta ient s'ils appa r t ena ien t 

rée l lement aux m a m m i f è r e s , on t voulu en compo

ser u n e c inqu ième classe de ver tébrés . D'un au t re 

côté , la p l u p a r t des natural is tes ne font des éden-

tés q u ' u n o rd re des ongu icu lés , quo ique la forme 

par t icu l iè re de leurs ongles les d is t ingue de 

ceux-ci. Cette d ivergence d 'opinions ne doit pas 

nous a r r ê t e r : ni nous ni les aut res n 'avons abso

lumen t ra ison. Les édentés s 'écar tent en tou t 

des au t res m a m m i f è r e s , et ne se t rouven t b ien 

dans a u c u n e des grandes divisions. 

C a r a c t è r e s . — 11 est impossible de donner une 

idée généra le de ces an imaux : les différences 

qu'i ls présentent sont t rop considérables . L ' ab

sence de cer ta ines dents les d is t ingue des aut res 

mammifères . Les uns n 'on t pas t r ace de ces or

ganes, les au t r e s n 'on t que des mola i res , et m a n 

quen t d'incisives et do canines ; d u moins , les 

dents implan tées dans les os incisifs on t à un tel 

point la forme des mola i res , qu ' i l faut les r e 

garder c o m m e telles. Quant aux can ines , elles 

ne diffèrent des mola i res , lorsqu 'e l les exis tent , 

que pa r l eur plus grande l o n g u e u r ; les vraies mo

laires sont cy l indr iques ou p r i sma t iques et sépa

rées par des lacunes . Elles sont formées d'ivoire 

ou de c é m e n t , mais sans émail ; dans u n e divi

sion m ê m e , elles consis tent en de s imples masses 

fibro-cartilagineuses portées pa r les maxil laires . 

Leur n o m b r e varie de v ingt -deux à vingt-six. 

Les ongles , pa r con t r e , sont t rès -déve loppés . 

Ra remen t les doigts sont par fa i tement mobi les , 

mais l eur de rn iè re pha lange est tou jours e m 

brassée par u n ongle : ils diffèrent donc de ceux 

des onguicu lés . Ces ongles sont t rès - longs , forte

m e n t r e c o u r b é s , compr imés l a t é r a l e m e n t , ou 

cour t s , larges en forme de bêches ; les p r e m i e r s 

servent à l 'animal à g r imper , les seconds à fouir 

la t e r r e . 

Ce sont là les seuls a t t r ibu ts géné raux que 

nous puissions m e n t i o n n e r ; les aut res carac tè

res var ient plus en t re les divers a n i m a u x de cette 

série qu ' en t r e tous les au t re s mammi fè r e s . La 

tê te , la q u e u e , les m e m b r e s , le corps, p r e n n e n t 

les formes les plus d ispara tes . Chez les u n s , la 

tête est cour te ; elle est a l longée chez les au t re s : 

chez ceux-c i , elle est aussi h a u t e q u e l o n g u e ; 

chez ceux-là, elle est cy l indr ique ; la q u e u e est 

rédu i te à u n moignon , ou bien elle a t te int u n e 

longueur c o m m e chez nu l au t r e m a m m i f è r e , et 

compte qua ran te - s ix ve r t èb res . Le squele t te ne 

présente pas moins de variat ions : les os incisifs 

font défaut, ou forment u n vér i table bec d'oi

seau ; le s a c r u m est soudé au bassin ; à la par t ie 

supé r i eu re du thorax , se t rouvent de fausses 

côtes ; la clavicule est double ; cer ta ines apo

physes des os des m e m b r e s se développent d 'une 

man iè re e x t r a o r d i n a i r e ; les pha langes sont très-

pet i tes . Tou t le squele t te est fort et massif c o m m e 

celui des a n i m a u x à m o u v e m e n t s len ts . 

Le pelage p résen te aussi les var ia t ions les plus 

g randes . Les uns on t un poil m o u et épais ; les 

au t res , des poils ra ides et secs ; ceux-c i por ten t 

des p iquan t s , ceux-là des écailles ; il en est enfin 

qu i sont couverts d 'une forte et solide cui rasse , 

c o m m e on en voit chez d ' au t res a n i m a u x de la 

classe . Ces derniers sont en q u e l q u e sorte les tor

tues des m a m m i f è r e s . 

On peu t d i r e , sans exagéra t ion , que tou t est 

r e m a r q u a b l e chez ces a n i m a u x : les organes di

gestifs p ré sen ten t des par t icu lar i tés c u r i e u 

ses. Les g landes salivaires sont t rès -développées ; 

l 'œsophage a un j abo t , c o m m e chez les o i seaux ; 

l ' es tomac est divisé, c o m m e celui des r u m i n a n t s . 

Le sys tème vasculai re offre des ré seaux a d m i r a 

bles , c 'est-à-dire des ar tè res pr inc ipales trôs-

ramifiées et to r tueuses . Les organes géni taux , 

chez quelques-uns du moins , d é b o u c h e n t dans 

un c loaque , c o m m e chez les oiseaux. 

La taille des édentés de l ' époque actuel le varie 

peu ; mais si l 'on t ien t c o m p t e des espèces qui 

on t vécu aux époques géologiques an té r i eu res , on 

en t rouve qui égalaient l ' é léphant en g r a n d e u r , 

tandis q u ' u n e des espèces actuelles est à peine 

p lus g rande q u ' u n r a t . 

D i s t r i n u t i o n g é o g r a p h i q u e . •—• TOUS les éden

tés hab i t a ien t et hab i t en t encore les contrées t ro 

p ica les ; c'est là seu lement q u e l'on t rouve de 

leurs restes fossiles. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sous le r ap 

port de leurs m œ u r s et de l eu r r ég ime , ceux de 
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l ' époque actuel le ne diffèrent pas moins en t r e eux 

qu' i ls ne différaient d e ceux des époques a n t é 

r ieures ; et les vari tés de s t ruc tu r e pouva ien t le 

faire p r é s u m e r . 

D'après Fi tz inger , les édentés c o m p r e n n e n t 

t rois ordres : les tardigrades, les fouisseurs et les 

monotrèmes. 

L E S T A R D I G R A D E S — TARDIGRADA. 

Die Klarnmerthiere. 

L'o rd re des ta rd igrades est le p r e m i e r de la 

série des édentés ; celui d o n t les espèces se r a p 

p r o c h e n t le plus des au t re s mammi fè r e s . Cepen

dan t , quand on les leur c o m p a r e , les t a rd ig rades 

nous appara issent c o m m e des c réa tu res dégéné 

r ée s , lourdes , informes ; en u n mo t , elles font sur 

l ' h o m m e une impress ion pénib le . L ' an ima l para î t 

u n j eu de la n a t u r e , c o m m e on au ra i t dit j ad i s , 

ou u n e ca r i ca tu re des êtres p lus parfai ts . 

Cet o r d r e n e r en fe rme q u ' u n e seule famille. 

LES BRADYPIDES ou PARESSEUX — BRADYPODES. 

Die Faulthiere. 

C a r a c t è r e s . — L e s paresseux on t les pat tes de 
devant p lus longues q u e celles de de r r i è r e ; les 
doigts plus ou moins bien conformés , a r m é s 
d 'ongles forts et r ecourbés ; le cou re la t ivement 
long ; la t ê t e r onde , cou r t e c o m m e celle des sin
g e s ; la bouche p e t i t e ; les lèvres assez d u r e s , p e u 
mobi les ; le pavillon de l 'oreil le caché dans le 
pelage ; la q u e u e rédu i t e à un m o i g n o n p r e s q u e 
invisible ; les poils, au moins chez l ' adul te , 
longs et grossiers c o m m e d u foin sec. 

L 'organisa t ion i n t e r n e offre des par t i cu la r i 
tés non moins cur ieuses . Au lieu des sept ver tè
b res cervicales que l 'on t rouve chez tous les 
m a m m i f è r e s , les paresseux en ont neuf, ou m ê m e 
dix ; le n o m b r e des ver tèbres dorsales s 'élève de 
qua to rze à v i n g t - q u a t r e . P o u r que lques anato-
mis tes , les de rn iè res ver tèbres cervicales n ' ap 
pa r t i endra i en t pas à cet o rd re de ve r t èb re s , 
mais sera ient des ver tèbres dorsales a t roph iées ; 
la s t r u c t u r e de la co lonne ve r tébra le n 'en a 
pas mo ins u n ca rac tè re par t icu l ie r . La den t i t i on 
est formée de c inq paires de mola i res cyl indri
ques à c h a q u e m â c h o i r e ; la p r emiè re , q u e l q u e 
fois, p r e n d la forme d ' u n e c a n i n e ; il n 'y a souvent 
que qua t r e den ts à la mâcho i r e infér ieure . Ces 
dents sont formées d ' une masse osseuse, cou
ver te d ' une m i n c e c o u c h e d ' ivoire , revêtue elle-
m ê m e de c é m e n t ; elles para issent p lu tô t des or
ganes cornés q u e de véri tables den t s . 

Les par t ies molles ont aussi leurs s ingular i tés . 
L ' es tomac , a l longé en cro issant , est formé de 
deux p a r t i e s : l 'une gauche , l ' au t re droi te , en t re 
lesquel les about i t l 'œsophage . La par t ie droi te , 
plus pe t i te , offre t rois c i rconvolut ions ana logues 
aux c i rconvolut ions intes t inales ; la moi t ié gau 

che est divisée pa r des replis épais , m u s c u l e u x , c n 

t rois cavités d is t inc tes . Le c œ u r , le foie, la r a t e , 

sont t rès-pet i ts . Les a r tè res h u m e r a l e s et c ru ra les , 

fo rmen t des plexus admirab les ; et le t ronc est en

veloppé de peti tes ar tér ioles anas tomosées en t re 

el les. Le cerveau est pet i t , et n 'a q u e que lques 

c i rconvolut ions , s igne d 'une in te l l igence ex t rê 

m e m e n t b o r n é e . 

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

pidés sont p rop res à l ' A m é r i q u e du Sud . 

Ces a n i m a u x , q u e l 'on peut bien r ega rde r 
c o m m e déclassés dans un pays où tout bril le et 
é t incel le , où l 'agili té est u n i e à la g râce , l 'é lé
gance des formes à la b e a u t é des cou leurs , l'a
dresse à la sp lendeur du pelage , ont été précédés 
dans l 'ordre de la créat ion par des a n i m a u x en
core plus cu r i eux , les paresseux géants. Ces 
édentés de h a u t e s t a tu re , à os massifs , que l e u r 
g rand poids r enda i t incapables de vivre su r les 
a rb res , é ta ien t des herbivores a t t achés au sol. 

En 1789, le m a r q u i s Lore t to , gouverneur de 
Buenos -Ayres , t rouva à t rois l ieues au sud -oues t 
de cet te vi l le , sur les bords du fleuve L u x a n , 
dans u n t e r ra in d 'al luvion, les os fossiles d 'un 
an ima l qui avait la taille de l ' é l é p h a n t ; à en 
j u g e r p a r les os, il devait avoir eu 4 m , 6 0 de long 
et 2™,60 de h a u t . On t rouva p re sque t o u t le sque
le t te , e t on p u t ainsi d é t e r m i n e r s û r e m e n t la 
p lace de cet a n i m a l , qui r eçu t le n o m de mega-
therium Cuvieri. Le squele t te fut envoyé à Ma
dr id , et il est encore conservé au musée de cet te 
ville (fig. 112 et 113), d 'après P ic te t (1). 

Les m e m b r e s pos tér ieurs différaient pa r leur 

(1) Pictet, Traite de paléontologie, 2» édition. Paris, 
18à3, t. I, p. 2G4. 
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lourdeur de ceux de devant , qu i étaient plus 

grêles. Le cou étai t formé de sept v e r t è b r e s ; les 

pattes de devant avaient qua t r e do ig ts ; celles de 

derr ière t rois , t ous a rmés de longues griffes. La 

grande mobil i té des os de l 'avant-bras, et la forte 

ce in tu re scapulaire ind iqua ien t que les pat tes de 

devant ne serva ient ni à m a r c h e r ni à g r imper ; 

le corps était d 'ai l leurs t rop lourd. Elles ne p o u 

vaient non plus servir à fouir la te r re ; il fallait 

donc que cet an imal se dressât sur ses pat tes de 

derr ière , at teignît les b ranches des arbres avec 

celles de devant , et en pr î t les feuilles avec ses 

lèvres mobiles . Peu t -ê t re déterrait-i l des rac ines . 

11 était couvert de poils. On en a t rouvé p lus ieurs 

squelet tes dans l 'Amér ique d u Sud , c o m m e dans 

l 'Amér ique du Nord. 

On a découver t plus r é c e m m e n t d 'au t res a n i 

maux plus ou mo ins voisins du m é g a l h ô r i u m . 

Ue ce n o m b r e sont : 

Le megalonyx, dont les j a m b e s de devant é taient 

plus longues que celle de d e r r i è r e ; dont la 

queue, très-forte, t ra înai t jusqu 'à te r re ; 

Le mylodon, qu i avait la lourde s ta ture des 

p r é c é d e n t s ; dont la q u e u e était t r è s - longue , 

formée de ver tèbres fortes et n o m b r e u s e s , ce qu i 

indique qu' i l s 'en servait pour s 'appuyer sur le 

sol. Ses m e m b r e s é ta ient d 'égale l o n g u e u r ; ceux 

de devant avaient cinq doigts , ceux de de r r iè re 

en avaient qua t r e . 

On réuni t tous ces an imaux en une famille qui 

fait passer les paresseux aux ta tous . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pa r Suite 

de la t e n d a n c e qu ' a l ' h o m m e à l 'exagérat ion 
lorsqu'i l se t rouve pour la p r e m i è r e fois en p r é 
sence d 'un être ex t raord ina i re , les anciens h is 
toriens des paresseux on t souvent mêlé dans 
leurs récits le mervei l leux au vrai . Gonsalvo 
Eerdinando Oviedo (1) est le p r emie r qui nous ait 
fait conna î t re un b radyp idé . « Le perrilln hgero, 
dit-il, est l 'animal le plus paresseux qu 'on puisse 
voir. II est lourd et lent ; il res te un j o u r ent ier à 
faire c inquan te pas . Les premiers chré t iens qui l e 
virent, se souvenant qu ' en Espagne on appelai t 
les nègres : Jean-Blanc, lui d o n n è r e n t par dé
rision le n o m de petit chien agile. C'est un des 
an imaux les plus r a res , pa r suite des mauvais rap
ports qu' i l a avec les au t res . 11 a deux pa lmes de 
long, et n ' e s t pas beaucoup plus gros . II a quat re 
pattes minces dont les doigts sont r éun i s c o m m e 
ceux des oiseaux. Ni les griffes ni les pat tes ne 
sont conformées de man iè re à suppor te r ce corps 
lourd, aussi son venLre t ra îne- t - i l à t e r re . Le cou, 

M) Oviedo, Suman'o de ta Hisioria gênerai i natural de 

li.d ni- Tulodo, 152G. 

qu' i l t ient droi t et élevé, a l 'épaisseur d 'un pilon 
de m o r t i e r ; la tête y repose sans en être net te
m e n t séparée ; sa face ronde a l ' apparence de 
celle d ' un h ibou ; elle est en tourée de poils, ce 
qui la fait para î t re plus longue que la rge . Les 
yeux sont pet i ts et ronds , les nar ines r essemblen t 
à celles des singes, la bouche est pet i te . Il m e u t 
le cou à droi te et à g a u c h e , c o m m e s'il é ta i t s tu
péfait . Son seul plaisir est de se pendre aux ar
bres , aussi le voit-on souvent g r imper l en temen t 
et se suspendre en se c r a m p o n n a n t par ses grif
fes. Sa voix diffère de celle des au t re s a n i m a u x , 
il ne chante que la nu i t et fait e n t e n d r e six notes , 
dont u n e hau te , puis , de là, en descendan t : la, 
sol, fa, m i , r é , u t ; il fait ainsi six fois hahaha-, 
hahaha: on pour ra i t dire q u e c'est à lui qu 'est 
due l ' invention des notes . Il se tai t ensui te 
que lque t e m p s p o u r r e c o m m e n c e r après ; mais 
cela n 'a r r ive que la nu i t , l ' an imal ayant seu le 
m e n t des hab i tudes n o c t u r n e s . Quelquefois les 
chré t iens le p r ennen t et le r a m è n e n t chez e u x ; il 
m a r c h e avec sa len teur habi tue l le , et on ne peu t 
lui faire hâ t e r le pas ; il pa ra î t insensible à t o u t e 
exci tat ion. Trouve-t- i l un a rb re , il g r impe auss i 
tôt au sommet , et y reste dix, douze , vingt j ou r s , 
sans qu ' on sache ce qu'i l m a n g e . J ' e n ai eu u n 
chez m o i ; d 'après ce q u e j ' a i vu, il doit ne vivre 
que d 'air , e lp lu s i eu r s personnes sont de la m ê m e 
opin ion ; nu l ne l'a j a m a i s vu m a n g e r . Il t o u r n e 
la tê te du côté par où vient le v e n t ; on voit donc 
que l 'air lui est ag réab le . Il n e m o r d pas , et ne 
le pour ra i t , vu sa pet i te b o u c h e ; il n 'es t pas ve
n imeux . J e n 'a i j ama i s vu an imal aussi sot et 
aussi inut i le , B 

E n s o m m e , p lus ieurs de ces faits sont exacts ; 
ma i s d ' au t res , c o m m e on va le voir pa r l 'his
toire que nous allons faire de ces a n i m a u x , sont 
empre in t s d ' exagéra t ion . S t e d m a n n n 'exagère 
pas mo ins , lorsqu ' i l di t que les paresseux m e t t e n t 
deux jours p o u r a t t e indre le s o m m e t d 'un a r b r e ; 
qu'i ls ne le qu i t t en t pas t an t qu' i ls y t rouvent de 
quoi se nour r i r ; que p e n d a n t qu'i ls g r impen t ils 
n e m a n g e n t que ce qu ' i l leur faut pour accom
plir l 'ascension, mais qu 'arr ivés dans la c ime , il 
y m a n g e n t tou t , et qu ' i ls agissent ainsi pour ne 
pas ê t re affamés q u a n d ils r e d e s c e n d r o n t p o u r 
gagner un aut re a r b r e . D 'autres voyageurs ont 
p ré tendu que , p o u r moins se fatiguer, ils se rou
lent en boule et se laissent t omber du h a u t des 
a rb res . Eni in , des au teu r s plus récents n ' on t pas 
cra in t de rappor t e r sé r ieusement tou tes ces fa
bles et m ê m e d 'en ajouter de leur c r u . C'est au 
p r ince de W i e d d ' a b o r d , ensui te à Quoy et 
G a y m a r d , en dern ie r l ieu à S c h o m b u r g k , q u e 
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l'on doit les observat ions les plus exactes sur ces 
a n i m a u x . 

Les b radypidés f réquen ten t les g randes forêts 
basses, où les végétaux a t t e ignen t u n déve
l o p p e m e n t ex t raord ina i re . P lus la forêt est s o m 
bre , dése r t e ; p lus les fourrés son t impéné t r ab l e s ; 
p lus les c imes des a rbres se confondent les unes 
avec les au t res , et p lus ces ê l res dégradés se 
t rouvent à l 'a ise. 

Ce sont en effet des a n i m a u x arbor icoles 
c o m m e les singes et les écureui l s ; mais ceux - c i 
vivent en maî t res dans la c ime des. a rbres ; les 
paresseux, au con t ra i re , y sont a t t achés c o m m e 
des esclaves, et ce n 'es t qu 'avec peine qu ' i ls peu-
Vent r a m p e r d 'une b r a n c h e à l ' au t r e . Ce qu i 
pour les légers et gais habi tan ts des hau te s c imes 
n 'est q u ' u n e p r o m e n a d e de plaisir , est un long 
voyage p o u r les b radyp idés . Ils sont organisés 
p o u r vivre sur les a rbres , et n e p o u r r a i e n t ha
bi ter a u t r e pa r t . 

Réun i s en pet i t n o m b r e , ces a n i m a u x lents et 
dénués d ' intel l igence m è n e n t u n e vie ca lme et 
e n n u y e u s e , a l lant de b r a n c h e en b r a n c h e , lente
m e n t , mais cependan t moins qu ' on ne le croi t : 
on peu t m ê m e dire q u e , re la t ivement à l e u r mar 
che sur le sol, ils g r impen t avec agi l i té . A l 'aide 
de leurs longs bras , ils peuvent saisir les b ranches-
é lo ignées , leurs ongles forts l eur p e r m e t t e n t de 
s'y souteni r . Us g r i m p e n t a u t r e m e n t q u e les a u 
t res a n i m a u x arboricoles ; ce qu i est la règle 
chez eux, est chez ceux-c i l ' except ion. Le corps 
p e n d a n t en bas , ils a t t r apen t u n e b r a n c h e avec 
leurs pat tes , s 'y c r a m p o n n e n t so l idement et pas
sent ainsi de l 'une à l ' au t re . Souven t ils res ten t 
suspendus de cet te façon j o u r et nu i t , sans se 
mouvoi r . Ce n 'es t que q u a n d ils m a n g e n t , qu ' i l s 
sont u n peu plus vifs ; p e n d a n t la n u i t , ils ont 
aussi p lus d 'activité. 

Ils se nourr issent de bou rgeons , de j eunes pous 
ses, de fruits, et la rosée a b o n d a n t e qui r ecouvre 
les feuilles suffit à les désa l té rer . L e u r g rande 
paresse se m o n t r e dans la m a n i è r e don t ils p ren 
nen t leur n o u r r i t u r e . Ils sont contents de t o u t ; ils 
peuvent m ê m e res te r des j o u r n é e s , des semaines 
ent ières , c o m m e l 'ont avancé q u e l q u e s na tu r a 
listes, sans boire ni m a n g e r . Tan t q u ' u n a rb re 
leur donne assez de n o u r r i t u r e , ils ne songent pas 
à le qu i t t e r : q u a n d ils c o m m e n c e n t à en m a n q u e r , 
ils se m e t t e n t en m a r c h e ; ils descendent dans les 
b ranches infér ieures , che r chen t à saisir les ra
m e a u x d ' un a rb re voisin, et passent su r celui-c i . 
On croyait autrefois qu ' i l s préféra ient cer ta ines 
espèces d ' a r b r e s ; mais on a r e m a r q u é , depuis , 
qu ' i l s mangen t de t o u t e s . Us aura ien t d 'a i l leurs 

de quoi choisir , leur pa t r i e est assez r iche pour 
qu ' i ls puissent sans peine t rouver la n o u r r i t u r e 
qui l eur convient . Dans les forêts vierges, les 
b r a n c h e s des a rbres sont t e l l ement ent re lacées 
qu ' i ls peuvent passer d 'un endroi t à l 'autre sans 
t ouche r le sol . Ils n ' exp lo i ten t d 'ai l leurs qu 'un 
pet i t domaine ; le peu de feuilles qu ' i ls mangen t 
n'est r ien, si l 'on cons idère la r ichesse de la vé
géta t ion t rop ica le . Ils se servent de leurs longs 
bras p o u r saisir les b ranches , pour cueill ir les 
feuilles et les fruits, et ils p o r t e n t leurs al iments 
à l eur h o u c h e avec l eu rs pa t tes de devant . Leur 
long cou leur p e r m e t d ' éca r t e r les feuilles ent re 
lesquelles ils doivent passer . On di t q u e les arbres 
au feuillage touffu, i n d é p e n d a m m e n t de la nour 
r i t u r e , l eu r fournissent p e n d a n t la saison des 
pluies de la boisson en a b o n d a n c e . Leur genre de 
vie est en parfai te ha rmon ie avec leur organisat ion. 
P lus u n an ima l est développé, p lus aussi toutes 
ses fonctions seront éga lement i m p o r t a n t e s ; p lus 
il est imparfa i t , p lus aussi il est i ndépendan t de 
tou t ce que nous appe lons les besoins de l 'exis
tence . Ainsi les b radypidés peuven t faci lement 
suppor t e r la pr iva t ion de la seule jou issance 
qu ' i ls connaissent, : le m a n g e r . Ils ne s 'abreuvent 
que de la rosée des feuilles, et c ependan t , au dire 
des Indiens , ils descenden t r a p i d e m e n t des ar
bres p e n d a n t la saison des p luies , et s ' app rochen t 
des fleuves p o u r y apa iser leur soif ; mais cela 
mér i t e conf i rmat ion . Tous les na tura l i s tes euro
péens s ' accordent à d i re qu' i ls ne qu i t t en t les 
a rbres que lorsqu ' i l s y son t forcés, c 'es t -à-di re 
pa r acc iden t , p lu tô t que vo lon ta i rement . 

Ces an imaux para issent tout à fait é t rangers à 
la vie t e r re s t r e . Ils se t r a înen t p é n i b l e m e n t bien 
p lus qu' i ls n e m a r c h e n t . Ils che rchen t à avancer 
c o m m e le fait la t o r tue , appuyés su r les coudes , 
les m e m b r e s é t endus et le vent re t ouchan t le sol ; 
ils meuven t leurs pa t tes en cerc le , l en temen t , 
l ' une après l ' a u t r e ; ils r e m u e n t la tête de côté et 
d ' au t r e , e t s 'en servent c o m m e d ' un balancier 
p o u r se m a i n t e n i r en équ i l ib re . Dans la m a r c h e , 
leurs doigts sont r a m e n é s en l 'air leurs ongles , 
r aba t tus en dedans , et l eurs pieds ne touchen t à 
t e r r e que par le bord ex te rne . On c o m p r e n d donc 
qu' i ls ne pu issen t avance r qu ' avec une ex t rême 
l en t eu r . Rien ne peu t leur faire hâ t e r le pas . Une 
fois à te r re , q u e l q u e b o r n é e que soit l eur intel l i 
gence , les paresseux on t consc ience de leur tr iste 
pos i t ion . Les surprend-on dans ce m o m e n t , ils 
r e l è v e n t l e u r p e t i t e tê te et leur l o n g c o u , soulèvent 
u n peu la pa r t i e a n t é r i e u r e de leur corps , r amè
nen t l en t emen t e t pa r un m o u v e m e n t a u t o m a t i 
q u e u n de leurs longs bras con t r e l eu r po i t r ine , 
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fig. 112. Squelette du Mégathérium de Cuvicr. 

comme s'ils voulaient p r end re leur ennemi en t re 

leurs griffes. La l e n t e u r et la maladresse de leurs 

mouvements leur d o n n e n t un air m a l h e u r e u x 

qui frappe tous ceux qu i l es voient dans ces cir

constances. 

On ne cro i ra i t pas que de tels êtres soient ca

pables de se sauver de l'eau q u a n d ils y tomben t 

pa r a c c i d e n t ; et cependan t les paresseux nagen t 

b ien, p lus r a p i d e m e n t m ê m e qu' i ls n e g r i m p e n t ; 

la tê te relevée, ils fendent les eaux avec assez de 

Fig. 113. Restauration idéale du MégrUhérium de Cuvicr. 

facilité et gagnent la r ive. La m a r c h e seule jus t i 

fie donc le n o m d e paresseux qu 'on l eu r a d o n n é . 

Sur les a rbres , ils sont m o i n s lents que ne l 'ont 

dit les voyageurs qu i les observèrent les p r e m i e r s . 

On sait m a i n t e n a n t que les paresseux peuvent , en 

moins de vingt minu te s , a r r iver j u squ ' à une h a u 

t e u r de plus de 30 mè t r e s ; ils pa rcouren t donc 

en g r impan t près de 2 m è t r e s par m i n u t e . 

La p rudence avec laquelle ils se m e u v e n t est 

r ée l l ement comique . Leu r s ongles sont a d m i r a 

b lemen t disposés p o u r l eur p e r m e t t r e de m o n t e r 

sur les a rbres , mais ils para issent peu se fier 

à ces o rganes . Quand ils g r i m p e n t à un a rbre , 

i intuu. 

ils essayent so igneusemen t la b r a n c h e et m ê m e 
leurs ongles , c o m m e p o u r s 'assurer que tou t est 
en o rdre . Us peuvent se t en i r avec une pat te à une 
b r a n c h e , y suspendre leur corps et le relever 
j u s q u ' à la h a u t e u r de la b r a n c h e . Cependant , ils 
c h e r c h e n t des points d ' a p p u i - p o u r les qua t re 
pat tes , et ne lâchent pas pr ise avant de s 'ê t re as
suré un nouveau po in t . 

Il est très-difficile de faire lâcher prise aux 
paresseux, u n e fois qu ' i l s se sont c r a m p o n n é s à 
u n e b r a n c h e . Un Indien, qui accompagna i t 
S c h o m b u r g k , r e m a r q u a un b radype t r idactyle 
qui reposai t su r une racine de rhizophora, et qui 
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n e paraissai t avoir pour défense q u e ses r egards 
supp l ian t s . L 'on cons ta ta b ien tô t qu ' i l n ' é ta i t pas 
t rès-faci le de le p r e n d r e . Il étai t à peu près i m 
possible de l 'enlever de la b r a n c h e à laquel le il se 
c r a m p o n n a i t , et ce ne fut q u ' a p r è s lui avoir lié les 
deux pa t tes de devant , don t les griffes pouvaien t 
ôtre à r edou te r , q u e trois Indiens p u r e n t l ' a r ra 
che r , mais en y emp loyan t tou tes leurs forces. 

P o u r d o r m i r ou se reposer , les pa resseux ra
m è n e n t les qua t r e pa t tes l 'une près d e l ' au t r e , 
r ecourben t le corps p resque en bou le , p e n 
chen t la tôte sur la po i t r ine , sans l'y a p p u y e r ce
pendan t , et r e s t en t souvent ainsi j ou r e t nu i t , 
sans se fat iguer . Ce n'est q u e pa r except ion qu ' i ls 
s ' accrochent pa r u n e pa t t e à u n e b r a n c h e plus 
é levée ; qu ' i ls soulèvent l eur corps , et s 'adossent 
à u n e a u t r e b r a n c h e . 

A u t a n t ils paraissent ê t re indifférents à la faim 
.et à la soif, a u t a n t ils «ont sensibles au froid et à 
l ' humid i t é . A la m o i n d r e p lu ie , ils se h â t e n t de 
c h e r c h e r u n abri au mi l i eu du feuillage le p lus 
touffu, et ils le font avec assez d 'act ivi té p o u r ne 
plus m é r i t e r a lors le n o m qu 'on leur a d o n n é . 
P e n d a n t la saison des p luies , ils r e s ten t des j o u r s 
ent iers pendus à la m ê m e place, t r è s - t o u r m e n t é s 
é v i d e m m e n t par l 'eau qu i t o m b e . 

T r è s - r a r e m e n t , et s eu lemen t le soir ou le m a 
tin, ou encore lorsqu' i ls sont pressés p a r l a faim, 
les paresseux font e n t e n d r e leur voix, qu i n 'a 
pas u n e g r a n d e é tendue et consiste en des sons 
plaintifs, cour t s , pe r çan t s , p o u v a n t se r e n d r e par 
la voyelle », i p lus ieurs fois r épé tée . L ' u n e des es
pèces , l 'aï, a été ainsi n o m m é e à cause de son cri . 
Mais les nouveaux observa teurs n ' on t j a m a i s en
t e n d u de paresseux pousser des cris qu ' on pour 
ra i t t r adu i r e par une d iph thongue , ou par un ac
cord m o n t a n t ou descendant , c o m m e l 'ont di t les 
anciens na tura l i s tes . D u r a n t le j ou r , c'est tout 
au p lus si les paresseux poussen t de profonds 
soupirs ; à t e r r e , ils n e font j a m a i s e n t e n d r e leur 
voix, m ê m e lorsqu' i ls sont t rès-exci tés . 

On c o m p r e n d que l ' in te l l igence des paresseux 
doive ê t re t r è s -bo rnée . Tous leurs sens sont o b 
tu s , et celui de la vue pa ra î t ê t r e le moins parfait . 
Aucun m a m m i f è r e n ' a u n œil mo ins expressif. 
La peti tesse du pavillon de l 'oreille i nd ique aussi 
q u e leur ouïe est faible, et l 'on a pu se convaincre 
plusieurs fois d e l eu r peu de goût e t de leur t ou 
che r imparfa i t . Quant à l 'odorat , il est éga l emen t 
très-peu développé. Les bradypidés sont encore 
moins bien doués sous le r appor t des facultés 
intel lectuel les . Ils sont indifférents et s tupides 
c o m m e nul au t re m a m m i f è r e , et ne para issent 
avoir q u ' u n ins t inct inconscient . Ils ne connais

sen t q u e les feuilles qu ' i l s m a n g e n t et les arbres 
q u i les po r t en t . On les d i t inoffensifs pa rce qu ' i ls 
n e sont pas m é c h a n t s ; ce qu i revient à d i re qu ' i ls 
sont incapables de ressent i r a u c u n e exci ta t ion. 
Ils n 'on t ni pass ion , ni h a i n e , ni a m o u r , ni a m i 
t ié , ni r é p u g n a n c e , ni peur , ni cou rage . Ils n 'on t 
pas d ' a m i , mais ils n e connaissent pas la t r i s 
tesse. S'ils se défendent cont re l ' ennemi qui les 
a t t aque , c'est en que lque sor te mach ina l emen t . 
On ne peu t donc par ler de l eu r in te l l igence . 

La femelle me t ' ba s u n seul pet i t , qui naî t avec 
tous ses poils, avec des ongles assez développés, 
d o n t il se se r t pour se c r a m p o n n e r aux flancs de 
sa m è r e , p e n d a n t q u e , d 'un a u t r e côté , il lui e m 
brasse le cou avec ses b ra s . Celle-ci le por te par
tou t avec elle. Dans les p remie r s t e m p s , elle sem
ble avoir p o u r lui u n e vive affection; mais b ien
tô t cet a m o u r se refroidi t , c l c'est à pe ine alors 
si elle pense à le n o u r r i r e t à le ne t toye r . Elle le 
laisse a r r a c h e r de son sein , et ne t é m o i g n e qu 'un 
m é c o n t e n t e m e n t passager . On dira i t qu 'e l le ne 
reconna î t son pe t i t que q u a n d elle le t ouche , ou 
qu ' i l t r ah i t sa p résence pa r ses cr is . Souvent , 
elle res te plus ieurs j ou r s sans mange r , mais elle 
n ' e n con t inue pas moins à al lai ter son peti t , 
qu i se c r a m p o n n e à elle c o m m e elle se c r a m 
ponne à la b r a n c h e . 

T o u t e la paresse des b radyp idés se m o n t r e 
lorsqu ' i ls s o r t blessés ou lo r squ 'on les t o u r 
m e n t e . On sai t q u e les a n i m a u x infér ieurs s u p 
p o r t e n t le mieux la dou leu r , les blessures , les 
mauva i s t r a i t e m e n t s ; il en est ainsi des pa re s 
seux, quo ique tous les observa teurs ne soient pas 
d 'accord sur ce poin t . Nous avons déjà vu qu' i ls 
peuven t res te r des j o u r s et des semaines sans 
m a n g e r : A. Casser, lors de la r é u n i o n des na tu r a 
l istes, à Tur in , annonça qu ' i l avait eu u n bradype 
t r idactyle qui étai t res té u n mois sans p r e n d r e de 
n o u r r i t u r e . 

Les paresseux on t la vie t r è s -du re e t sont in 
sensibles aux b lessures les p lus dou loureuses . At
te in t s d ' un coup de feu, ils ne qu i t t en t pas l eur 
posi t ion. D'après S c h o m b u r g k , c'est le bradype 
t r idactyle qu i résiste le p lus l ong temps à l 'action 
d u c u r a r e . « Que la cause , d i t - i l , en soit à la 
d isposi t ion de son système vascula i re ou a u ra len
t i s sement du cours d u sang qu i en est la consé
q u e n c e , l 'act ion se fait sen t i r chez lui le plus 
t a r d , e t du re le moins l ong temps . On ne r e m a r 
q u e q u e de faibles convulsions, c o m m e chez les 
au t res a n i m a u x , au m o m e n t où le poison c o m 
m e n c e à agir . J ' e n t a m a i la lèvre supé r i eu re d 'un 
b r a d y p e et y déposai u n p e u de poison. J e le 
plaçai près d 'un a r b r e ; il se mi t à y g r imper . 
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Arrivé à. 10 ou 12 m è t r e s , il s 'a r rê ta , po r t a sa 

tête à droi te et fi gauche , c h e r c h a à avancer 

sans le pouvoi r . Il l âcha d 'abord u n e pat te de 

devant, puis l ' au t re , se t enan t avec ses pa t tes de 

derr ière , j u squ ' à ce qu 'enf in , cel les-ci cédan t à 

à leur tour , il t o m b a à te r re et res ta couché sans 

convulsions, sans gêne tou jours croissante de la 

respiration. Treize m i n u t e s a p r è s , il était m o r t . » 

Que l'on pense q u e la flèche empoisonnée que 

les Indiens lancent au j aguar avec la sa rbacane 

entame à peine sa peau , et le tue en que lques 

minutes , et l'on se fera u n e idée de la rés is tance 

vitale des paresseux 1 

" On ne peut pas d i re q u e les bradypidés a ien t 

beaucoup d ' ennemis . Vivant sur les a rb re s , ils 

échappent aux carnass iers ; les grands se rpen t s 

seuls les poursu ivent p e u t - ê t r e . En o u t r e , leur 

pelage a la cou leu r des b r anchages au mi l ieu 

desquels ils sont immobi les , et il faut l 'œil p e r 

çant de l ' Indien pour reconnaUre un p a r e s 

seux. Us ne sont pas aussi privés d 'énerg ie qu 'on 

pourrai t le croire au p r emie r coup d'oeil. Su r les 

arbres , il est difficile de les a t t aquer ; q u a n d on 

les surprend à t e r r e , ils se j e t t en t b ien tô t su r le 

dos, saisissent leur adversa i re en t re leurs griffes, 

le serrent , l 'étouffent, On a vu u n paresseux cap

tif, pendu à une p o u t r e hor izonta le , saisir ainsi 

un chien que l 'on avait exci té con t re lui , le teni r 

quatre jours en t re ses pat tes , j u s q u ' à ce qu ' i l 

mourût , et sans qu ' i l eû t été possible de délivrer 

le m a l h e u r e u x - chien , — à mo ins cependan t 

qu 'on n 'a i t voulu le sacrifier à l 'observation ! Dans 

tous les cas, un paresseux a une t rès-grande force 

dans ses b ras . Un h o m m e vigoureux a de la pe ine 

à s'en débarrasser , et trois h o m m e s , c o m m e n o u s 

l'avons vu, ne peuvent l 'enlever de la b r a n c h e à 

laquelle il se c r a m p o n n e . 

Les paresseux ne causent a u c u n ma l , car ils 

habi tent des régions d é s e r t e s , p e n d a n t q u e , 

d 'un autre côté, ils disparaissent d ' un endroi t à 

mesure que l ' h o m m e s'y é tabl i t . Ils c o n t i n u e 

ront à vivre dans les forêts les p lus i m p é n é t r a 

bles, t an t que les g rands a rbres , où ils t rouven t 

abri et nou r r i t u r e , ne t o m b e r o n t pas sous la c o 

gnée de l 'Européen : c o m m e celui-ci tend à en

vahir de plus en plus le g l o b e ; c o m m e c h a q u e 

colon qui p rend possession d 'une forêt chasse les 

paresseux, dont il dé t ru i t les condi t ions d 'exis

t ence ; c o m m e les chasseurs c o n c o u r e n t aussi à 

d iminuer leur n o m b r e , l'on peu t dire que ces ani

maux sont menacés d 'une des t ruc t ion complè te . 

- -Cap t iv i t é . — On ne conna î t que t rès-peu de 

chose de la vie des bradypidés en capt ivi té . J e 

ne sache pas du moins q u ' o n ait r ien écri t de 

positif à ce sujet , q u o i q u e cependan t on a i t vu 

p lus ieurs de ces a n i m a u x vivants en E u r o p e . Déjà 

Buffon r acon t e q u e le m a r q u i s de Montmira i l 

ache ta à A m s t e r d a m un paresseux qu 'on avait 

nou r r i jusque- là de feuilles en é té , de biscui t de 

m e r en h iver . Le m a r q u i s le conserva p e n d a n t 

t rois a n s ; il lu i donnai t du pa in , des p o m m e s , 

des rac ines ; il p rena i t sa nou r r i t u r e en t r e les 

griffes de ses pa t tes de devant et la por ta i t ainsi 

à sa b o u c h e . Le so i r , l 'animal devenai t plus 

éveillé, sans m o n t r e r j a m a i s a u c u n e passion, et 

j ama i s il ne p a r u t r e c o n n a î t r e son ma î t r e . Les 

voyageurs nous disent q u ' o n ne peu t se figurer 

d ' an imal plus désagréable q u ' u n paresseux c a p 

tif. Il res te des j o u r n é e s ent ières pendu à u n e 

p e r c h e , sans s ' inquié ter de sa n o u r r i t u r e . L ' un 

d 'eux di t qu ' i l se laisse m o u r i r de faim p lu tô t 

que de se dé range r p o u r p r e n d r e les a l iments 

q u ' o n lui p ré sen te . Ce sont là les seules observa

t ions qui a ien t été faites. 

On p e u t donc se figurer m a jo ie , q u a n d , après 

tou tes m e s ten ta t ives in f ruc tueuses pour en ap

p r e n d r e p lu s long su r les paresseux , je pus , dans 

m a t o u r n é e aux divers j a rd ins zoologiques de 

l 'Angle te r re , de la F r a n c e , de la Be lg ique , de la 

Ho l l ande , voir, à A m s t e r d a m , u n paresseux vivant 

e t l 'observer m o i - m ê m e . La r ichesse du j a r d i n 

n e m e pe rmi t pas de m e consacrer exclus ive

m e n t à cet te observat ion , et j e n e pus passer que 

que lques h e u r e s devant la cage qu i renfermai t 

le paresseux ; ma i s cela m e suffit p o u r m e con 

va incre q u e ce qu 'on en avait raconté j u s q u es 

alors é tai t en t aché d 'exagéra t ion . De m e s obser 

vations sur l ' an imal captif, j e ne veux cer tes pas 

p ré juger les m œ u r s de l 'animal en l ibe r t é ; ce 

p e n d a n t j e puis d i re q u e le paresseux n 'es t pas 

u n an ima l t r i s te , ennuyeux , mais b ien au con 

t ra i re un ê t re t rès - in téressant , et d igne de figurer 

dans u n j a r d i n zoologique . 

Kees (c'est le n o m d u paresseux d 'Amste rdam) 

hab i t e sa cage depuis neuf a n s ; il suppor t e la 

captivité aussi b ien que n ' impor te que l a n i m a l . 

Qu iconque a eu des mammifè re s vivants , est 

b ien satisfait s'il a p u les conserver neuf ans en 

m o y e n n e , et celui su r tou t qui a eu des édenlés , 

conviendra q u e cet âge est u n âge t rès -avancé . 

La cage qui renferme le paresseux dont je parle 

a u n échafaudage auque l l 'animal peut m o n t e r ; 

le fond est couver t d 'une épaisse couche, de foin; 

sur les côtés sont de forLes vitres ; la par t ie supé

r i eu re est à ciel ouvert . D u r a n t le j ou r , on ne 

voit là q u ' u n e balle : on dirait u n tas de gazon 

sec, tant les poils g r i s -b run et noirs de l ' an imal 

sont ébouriffés. Cette balle ne para i t pas avoir 
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de forme, et on n ' aperço i t aucun m e m b r e . Kees a 
pr is sa pos tu re de sommei l : il a la tête p e n c h é e 
sur la po i t r ine , le m u s e a u tourné con t re son 
a rb re et caché par ses qua t re pa t t e s . Les m e m 
bres sont r app rochés , u n e pat te é tan t sur l ' au t re . 
De ses griffes, il embrasse d 'o rd ina i re u n e des 
perches de son échafaudage ; quelquefois , il saisit 
avec les griffes d ' u n e de ses pa t tes l ' une de ses 
cuisses ou l 'un de ses b ras . Dans cette pos tu re , 
on n e peu t apercevoi r sa tête ; on ne sait ni où 
c o m m e n c e le cou, ni où il finit; on n e voit, j e le 
répè te , q u ' u n e balle de poils , et il faut b e a u c o u p 
d 'a t tent ion p o u r y r e m a r q u e r u n léger ba l ance 
m e n t . Les spec ta teurs l ' appel lent , f rappent aux 
v i t res ; r ien n e l ' é m e u t ; aucun m o u v e m e n t ne 
t rah i t la vie de l ' an imal , et d 'o rd ina i re les spec
t a t eu r s s 'en von t mécon ten t s , après avoir lu le 
nom de l 'espèce; q u e l q u e s - u n s m ê m e font des 
réflexions déplaisantes sur cet te « hor r ib le b ê t e » . 

Mais, si l'on sait s'y p r e n d r e , les choses chan
gent : A'ecs n 'est n u l l e m e n t aussi bê te qu ' on le 
c ro i t ; c'est un bon et brave c o m p a g n o n , qu i d e 
m a n d e à ê t re b ien t r a i t é . Le d i r ec t eu r du j a r d i n , 
M. W e s t e r m a n n , un conna i s seu r et un ami des 
a n i m a u x c o m m e on en voit peu , ou m ê m e u n 
des gard iens , n 'a qu ' à s ' approcher , et à cr ier : 
Kees! Kees ! On voit alors cet te balle de poils p ren
dre vie, se dé rou le r l en t emen t , et appa ra î t r e u n 
an imal , qu i , sans ê t r e é légant , est loin d 'ê t re 
dég radé , privé de tou t sen t iment , de t ou t e i n 
tel l igence. Il lève avec l en teur u n de ses bras et 
saisit u n e des pout res t ransversales de l ' écha
faudage. Il lui est c e p e n d a n t indifférent de se 
servir d ' une des pa t tes de devant ou de celles 
de de r r i è re . Ses m e m b r e s , semblables , en a p p a 
rence , à des cordes sans a r t icu la t ion , sont m o 
biles dans tou te l eu r l ongueu r . Toujours est-il 
que le coude et les a r t icula t ions d u r ad iu s exécu
t en t des m o u v e m e n t s p lus é t endus que chez n u l 
au t r e m a m m i f è r e , et l 'animal peu t en que lque 
sorte t o r d r e son b ras . 

Le paresseux se suspend avec ses qua t r e pat tes , 
les griffes de l 'une é tan t toujours opposées à 
celles de l ' au t re . Ainsi , il po r t e r a u n e pa t te de 
devant en deho r s , la pa t te de de r r i è re en dedans , 
l ' au t re pa t t e de devant en avant , l ' au t re patte de 
derr ière en a r r i è re , ou inve r sement . 11 p r e n d 
tou tes les posi t ions imaginables ; il p eu t t o u r n e r 
ses pat tes su r e l l e s -mêmes c o m m e un funam
bule , et cela sans effort; il se c r a m p o n n e c s m m e 
il v e u t ; il a la faculté de se r e t o u r n e r sans dépla
cer ses pa t tes . Qu'il ait la tê te en h a u t ou en bas, 
peu i m p o r t e ; il saisit une b r a n c h e au-dessus de 
lui avec ses pat tes de der r iè re c o m m e avec celles 

de d e v a n t ; t r è s - souven t jl s 'é tend, p e n d u pa r ses 
pa t tes de de r r i è r e , le dos r ega rdan t le sol . Dans 
ces cas , Kees se g ra t t e par t ou t le corps avec une 
des pa t tes non occupées , qu i se p rê te à tous les 
m o u v e m e n t s , qu' i l plie e t fléchit en tous sens , ce 
qui lui p e r m e t d ' a t t e indre des par t ies qui sont 
inaccessibles aux m e m b r e s chez les au t res an i 
m a u x ; enfin, il m o n t r e u n e agil i té v ra imen t 
é tonnan te . Il ouvre et fe rme les yeux, if bâil le, 

! t i re la l a n g u e . L u i p résen te - t -on u n e friandise 
à la gril le qui ferme le h a u t de sa cage , un mor 
ceau de sucre pa r exemple , il g r impe assez r ap i 
demen t , renifle le long de la pa ro i , ouvre la bou
c h e , d e m a n d a n t ainsi q u ' o n y laisse t o m b e r l 'ap
pât qu ' on lui t end . 11 le m a n g e les yeux fermés, 
e t m o n t r e combien il a i m e cet te d o u c e u r . 

L ' an imal a s u r t o u t un aspect cu r i eux quand on 
le r ega rde pa r devant . Les poils de la tête sont 
séparés s u r le mi l ieu et r e t o m b e n t des deux 
côtés. La tê te ressemble à celle d u h ibou . Les 
yeux s o n t p e t i t s et t r è s - b o m b é s ; l ' iris en est b r u n 
clair, mais l 'œil pa ra î t sans expression, car la 
pupil le a à peine la g r a n d e u r d 'une tê te d 'épingle. 
Au p r emie r abord , on cro i ra i t q u e le paresseux 
est aveugle . Le m u s e a u a u n aspect pa r t i cu l ie r ; 
il se t e r m i n e par u n cône t r o n q u é qui po r t e les 
deux na r ines . Les lèvres, toujours h u m i d e s , pa 
ra i ssen t c o m m e frottées de graisse . Il est surtout 
co mi q u e de voir l ' an imal ouvr i r la b o u c h e . Ses 
lèvres n e sont pas aussi immobi le s qu ' on l 'a di t ; 
elles lui servent d 'ai l leurs peu , et sont suppléées 
dans l eu r s fonctions par la l angue , qu i est longue , 
m i n c e et p o i n t u e . Celte l angue rappel le celle des 
a u t r e s éden té s , n o t a m m e n t des fourmi l ie rs . Le 
paresseux peut, la sor t i r l o n g u e m e n t et s'en ser
vir p r e s q u e c o m m e d 'une m a i n . 

On n o u r r i t Kees de subs tances végétales de 
tou te so r t e , mais su r tou t de riz cui t qu 'on lui 
donne dans u n e assiet te , e t de carot tes q u e l'on 
m e t sur le foin de sa cage . D 'o rd ina i re , on a p 
pelle Kees pour m a n g e r . Il conna î t l ' heu re de ses 
repas , et se lève dès qu' i l en tend l 'appel. Il com
m e n c e par agi ter l o u r d e m e n t ses longs b ras . 
A-t-il saisi une ca ro t t e , ses m o u v e m e n t s devien
nen t p lus sûrs et p lus ca lmes . Il t i re à lui la ra
c ine , la presse dans sa bouche , puis en t r e ses 
griffes, et en dé t ache des m o r c e a u x avec ses 
den t s . Il lèche con t inue l l emen t et ses lèvres et 
la c a ro t t e , qu ' i l a t t a q u e tan tô t d 'un cô té , t an tô t 
de l ' au t re . Lorsqu ' i l mord , on voit bien c o m m e n t 
fonct ionnent ses o rganes mas t i ca teurs . Il n 'es t 
pas en é ta t de couper un m o r c e a u net , ses den ts 
b ro ien t p lus qu 'e l les ne coupen t . On r e m a r q u e 
dans la carot te leurs empre in t e s i r régul iè res . Une 
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Fig. 114. Le Bradype aï. , 

petite assiettée de riz e t t rois carot tes suffisent 

pour sa ra t ion j o u r n a l i è r e . 

Après avoir m a n g é , Kecs r e p r e n d sa posi t ion, 

enroulée. Si on ne le d é r a n g e p a s , il ne se m e u t 

que lorsqu'i l éprouve le beso in de s 'é tendre ou 

de se gra t te r . 

Au coucher du soleil , il d e v i e n t un peu plus 

vif et reste l ong t emps p e n d u à son échafaudage , 

ou gr impe à la gri l le s u p é r i e u r e . Mais il est 

bientôt las de ces exerc ices e t r e t o u r n e à son 

ancienne place . Il d o r t u n e b o n n e par t ie de la 

nui t ; au m a l i n , il devient p lus éveillé et s 'exerce 

à gr imper. 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — Les paresseux n e 

sont pas p o u r l ' h o m m e d ' u n e bien grande u t i l i t é / 

Dans cer ta ines con t rées , les Ind i ens et les nègres 

mangent l eur c h a i r , qu i a u n e o d e u r et u n goût 

désagréables p o u r u n E u r o p é e n . ïïe leur peau 

mince, mais forte e t d u r a b l e , o n fait des sacs et 

des couver tures . 

Les bradypidés a c t u e l l e m e n t c o n n u s sont d i s 

tr ibués dans deux gen res pa r t i cu l i è r emen t ca

ractérisés par le n o m b r e des doig ts . 

L E S C H O L È P E S — CHOLOEPUS. 

Die Zweiiehige Faulthiere. 

C a r a c t f c r e s . - ' - Les cho lèpes sont faciles à dis

t i n g u e r : ils ont seu lement deux ongles aux pieds 

de devan t ; ceux de der r iè re en on t t ro i s ; l eur 

queue est c o m p l è t e m e n t nul le , et la pa i re de 

dents an t é r i eu re , qui dépasse les au t r e s en gran

deur , p rend l ' apparence de canines . 

' L E C H O L È P E U N A U — CHOLOEPUS DID.4CTYLVS 

Der Uuno, The Slcth. 

C a r a c t è r e s . — Notre p l a n c h e XXIII r ep résen te 

cet an ima l qu i n 'est au t r e que Yunau de Buffon. 

Sa taille est un peu plus forte que celle d ' un cha t , 

et m e s u r e environ 66 cent . Il est d ' un gris b r u n , 

p lus foncé à la face i n t e rne des m e m b r e s q u ' a u 

dos , où les poils sont t e rminés par u n e po in te 

j a u n e sale ou b lanche . Les poils des par t ies supé

r i eu res sont t rès-longs et lisses ; c eux de la c roupe 

sont hér i ssés , et ceux de la face t r è s -cour t s . Le 
b o u t du m u s e a u n 'es t couver t que de que lques 

peti ts poils. C o m m e les au t res a n i m a u x du m ê m e 
gen re , l ' unau a sept ver tèbres cervicales . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Il hab i te la 

Guyane et S u r i n a m . 

L E S B R A D Y P E S — BRADYPUS. 

Die Drehehige Faulthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les bradypes diffèrent des 

cholèpes par trois doigts fo r tement onguiculés 
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aux m e m b r e s de devant aussi bien q u ' à ceux de 

de r r i è r e . Ils ont , en o u t r e , u n r u d i m e n t de q u e u e 

et les dents de la p r e m i è r e pa i re n e sont po in t 

caniformes. 

L E B H A D Y P E A Ï — RRÂDYFVS TRIDÂCTYLUS. • 

Der Ai, The Ai ou Three-toed Sloth. 

Notre figure 114 représen te l 'aï, l 'espèce la 
p lus c o m m u n e de ce genre . 

C a r a c t è r e s . — D'après les mesu re s d u p r ince 
d e W i e d , u n mâle adu l t e a 54 cen t , de long su r 
lesquels 4 cent , a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e ; les 
griffes de devant on t 6 cen t . , celles de de r r i è re 
envi ron 4 . Le pelage est formé d 'un duvet fin, 
cour t , épais , et de soies sèches , dures , lisses, 
c o m m e du foin. De c h a q u e côté d u dos , de l 'é
pau l e à la cuisse, s 'é tend u n e large bande b r u n e 
plus ou m o i n s b ien m a r q u é e . Le res te du corps 
est roux pâ le et gris cendré , le ven t re est gris 
d ' a rgen t . Si l 'on enlève les poils soyeux et qu 'on 

n e laisse q u e le duvet , la disposi t ion des couleurs 
devient mani fes te ; on r e m a r q u e alors une b a n d e 
d ' un b r u n foncé cou ran t le long du dos , et sur 
les flancs u n e b a n d e b l anche , tou tes trois net te
m e n t dé l imi t ées . Une la rge b a n d e b l anche va de 
la t e m p e à l 'œi l , qu i est en tou ré d ' un cercle 
b r u n foncé ; u n e b a n d e de m ô m e couleur descend 
le long des t e m p e s . Les griffes sont j a u n â t r e s ou 
d ' un j a u n e b r u n . L e dos p o r t e des t aches d 'un 
gris j a u n e ; les poils de cet te rég ion sont o rd i 
n a i r e m e n t dé t ru i t s , soit pa r les f ro t tements de 
l ' an imal con t re les b r a n c h e s , soit pa r les peti ts 
q u e la m è r e po r t e sur son dos , et qu i non-seule
m e n t lui a r r a c h e n t des paque t s de poils , mais 
encore lui a b î m e n t son pe lage par l 'ur ine qu ' i l s 
y r é p a n d e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aï se t rouve 

sur les plages or ienta les du Brésil , j u s q u ' à Rio de 

J a n e i r o . D 'au t res espèces hab i t en t dans le Brésil 

or ien ta l , le Pé rou ; u n e espèce vit au nord -oues t 

d u Brési l . 

L E S F O U I S S E U R S — EFFODIENTIA. 

Die Scharrthiere. 

Cet o rd re c o m p r e n d trois subdivis ions , don t 
F i tz inger fait avec ra ison des famil les , t and i s 
que d 'au t res na tura l i s tes n e les élèvent q u ' a u 
r a n g de genres . Les t a tous , les fourmil iers et les 
t a m a n o i r s , qui forment cet o r d r e , diffèrent t e l l e 

m e n t dans l e u r s t r u c t u r e et dans leurs m œ u r s , 
qu ' i l est imposs ib le d 'en donne r les carac tè res 
géné raux . Nous passerons d o n c i m m é d i a t e m e n t 
à l ' é tude de celles de ces familles qu i c o m p o 
sent l 'o rdre des fouisseurs . 

LES DASYPODIDES — DASYPODES. 

Die Gûrlelthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les dasypodidés , n o m m é s aussi 
tatous, forment , c o m m e les paresseux, u n e famille 
dégéné rée p o u r ainsi d i r e . Ce ne sont plus que 
des na ins , c o m p a r é s à. ce qu' i ls é ta ient aux é p o 
ques géologiques an té r i eures . Le glyptodon a t 
te igna i t la taille du rh inocé ros ; d ' au t re s espèces 
avaient au moins celle du bœuf. Les dasypodidés 
actuels on t au plus l m , S 0 de long , 1 m è t r e sans 
la q u e u e , et 30 cent , de h a u t . 

Tous les dasypodidés sont des a n i m a u x lourds , 
à tôte al longée , à museau long , à g randes 
o re i l l e s , à queue longue et for te , à pa t tes cour 
tes, munies d 'ongles fouisseurs v igou reux . Us 
sont couverts d ' une ca rapace fo rman t p lus ieurs 
ce in tu re s . Celle du mi l ieu , dont la conforma

t ion sert à d is t inguer les espèces , se compose 
de p laques a l longées , quadr i l a t è re s . Les épaules 
e t le s a c r u m sont recouver t s de rangées t rans
versales de p laques quadr i l a tè res ou hexagonales , 
séparées par des p laques plus pel i tes , i r r égu l i è 
re s . Le s o m m e t de la tê te por te des écail les 
i r régul iè res , pen lagona les ou hexagonales . Les 
écailles de la q u e u e sont t r ès - i r régu l iè res . Le 
ven t re de l ' an imal n 'es t couver t q u e de poils 
ra ides , plus o u m o i n s grossiers , et à la par t ie su
pé r i eu re du corps , on voit aussi q u e l q u e s poils 
passer en t re les écail les. 

Les organes in te rnes offrent diverses par t icu
lari tés de s t r u c t u r e . Les côtes sont t rès - la rges , 
et ont leurs car t i lages c o m p l è t e m e n t ossifiés. 
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Dans quelques espèces, ces côtes, dont le n o m b r e 

varie de dix à d o u z e , chevauchen t Tune sur 

l 'autre. Les ver tèbres cervicales, l 'atlas et l 'axis 

exceptés, sont p lus ou moins soudées les u n e s 

aux autres . Le sac rum est formé de h u i t à douze 

ver tèbres ; la q u e u e , d e s e i z e à t r e n t e e t une . Les 

os des m e m b r e s , sur tou t les os du carpe et des 

phalanges, sont d 'une force r e m a r q u a b l e . 

La denti t ion offre de g randes var ia t ions . Quel

ques espèces ont u n si g rand n o m b r e de den t s , 

qu'on n 'aura i t pu les cons idére r c o m m e d e s é d e n -

tés,si les os incisifs n ' e n é ta ient toujours déga rn i s . 

On n ' a pas encore b ien d é t e r m i n é quel le est la 

dentition de c h a q u e espèce , le n o m b r e des 

dents var iant cons idé rab lemen t avec l 'âge. En 

moyenne, il y a au moins h u i t pa i res à c h a q u e 

rangée, mais ce n o m b r e peu t m o n t e r à vingt-

quatre à une m â c h o i r e , à vingt-six à l ' au t re , ce 

qui fait un total de quatre-vingt-seize à cen t dents . 

Toutefois ces organes sont imparfai ts ; ils n e sont 

plus que des éminences osseuses , c o m p r i m é e s la

téralement , dépourvues de rac ines , recouver tes 

d 'une mince couche d ' ivoire . L e u r vo lume varie 

considérablement ; d ' o r d i n a i r e , elles vont en 

grandissant d 'avant en a r r i è re j u s q u ' à la d e n t du 

milieu, pour , de là, al ler en d i m i n u a n t . Ces dents 

sont très-faibles ; l ' an imal n e peut , avec, ni 

mordre fortement , ni m â c h e r . 

La langue ressemble à celle des fourmi l ie r s , 

sans ê t re cependant ni aussi longue ni aussi p r o -

tracti le. Elle est p r i sma t ique , t r i angu la i r e , po in

tue , couver te de pet i tes papil les filiformes e t 

fongiformes. Une salive v i squeuse , sécré tée par 

des glandes t rès-développées , l ' humec te con t i 

nue l lement . L 'es tomac est s i m p l e ; l ' intest in a de 

hui t à onze fois la l ongueu r du corps . Les a r tè res 

présentent que lques réseaux admi rab le s , mais 

moins développés que ceux des paresseux . Les 

mamelles sont a u n o m b r e de deux et r a r e m e n t 

de qua t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tous les da-

sypodidés hab i ten t l 'Amér ique , e t su r tou t la par

tie sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 

dans les can tons découver t s et s a b l o n n e u x , d a n s 

les champs , et a r r iven t j u squ ' à la l is ière des fo

rêts , mais sans y p é n é t r e r . 

Ils ont des hab i tudes solitaires e t n e se r é u n i s 

sent q u ' à l ' époque du r u t . T o u t le res te de l 'an

née , ils vivent seuls , sans s ' inquié ter des au t res 

an imaux , et fort peu m ê m e de ceux don t ils se 

nourr issent . Tous sont noc tu rnes , et fuient a u 

tant qu ' i l s peuven t la lumiè re d u soleil. Ils se 

c reusen t des couloirs , géné ra l emen t peu é ten

dus ; cependan t , u n e des espèces connues se con

strui t u n e d e m e u r e sou te r ra ine , tout c o m m e la 

t a u p e . Les dasypodidés p r o p r e m e n t dits é tabl is -

s e n t d e p r é f é r e n c e l e u r d e m e u r e auprès des grands 

nids de fourmis ou de t e rmi t e s , dont ils font leur 

pr inc ipa le n o u r r i t u r e . Ils n e m a n g e n t que pa r 

accident des vers e t d ' au t re s i n s e c t e s ; et ce 

n 'es t q u e la faim la p lus vive qui peu t les pousser 

à se n o u r r i r d e rac ines , de graines , ou de par

ties végétales plus mol les , de charognes déjà 

c o m p l è t e m e n t putréfiées. Quand l a n u i t e s t v e n u e , 

ils so r t en t de leurs t e r r i e r s , r ô d e n t que lque 

t e m p s , a l lant l e n t e m e n t d ' un endro i t à l ' au t re . 

A u c u n e espèce ne nage ni n e gr impe ; tou tes sont 

exclus ivement t e r r e s t r e s . Autan t ces a n i m a u x 

para i ssen t lents et paresseux quand ils m a r c h e n t , 

au t an t ils c r e u s e n t la t e r r e avec rap id i té . Sont- i ls 

effrayés ou poursu iv i s , ils d ispara issent aussi tôt 

sous t e r r e , et ils le font avec u n e telle vitesse, 

q u e l 'œil peu t à peine les suivre. Sans l e u r h a b i 

t a t i on sou t e r r a ine , l i s se ra i en t livrés sans défense 

à leurs e n n e m i s . Une espèce a la faculté de se 

rou le r en boule c o m m e le hér i sson ; mais elle 

n 'use de ce m o y e n qu ' à la de rn iè re e x t r é m i t é , et 

c h e r c h e avant t ou t , c o m m e les a u t r e s , u n refuge 

sous t e r r e . 

Les dasypodidés sont inoffensifs, paisibles ; ils 

n e sont doués d ' a u c u n e in te l l igence. De tous 

leurs sens, l 'odora t pa ra î t le plus développé ; il 

l'est moins cependan t q u e chez d 'aut res m a m 

mifères qui vivent sous t e r r e . 

Ces a n i m a u x ne sont nu l l emen t capab les de 

vivre dans la société de l ' h o m m e ; il suffît d 'en 

voir u n , p o u r se convaincre qu ' i l n 'y a r ien à 

faire d 'une c réa tu re aussi s tup ide , aussi indiffé

r en te , aussi ennuyeuse . Ou bien ils res ten t i m 

mobiles à la m ê m e p l a c e , ou b ien ils se c r e u 

sen t u n t rou avec u n e sorte de fureur, L e u r voix 

consiste en u n ronf lement sans expression ; ils ne 

la font en t endre que quand ils sont t rès -exc i tés . 

Les dasypodidés m a r c h e n t à leur des t ruc t ion 

complè te . Leur fécondité est faible. Que lques 

espèces on t b ien neuf peti ts par por t ée , mais leur 

accro i ssement est si lent , e t ils sont exposés aux 

a t t aques de t an t d ' en n emi s , qu ' i ls n e saura ien t 

j amais devenir n o m b r e u x . 

On divise cette famille en trois ou en ciuq^ 

genres , d 'après la dent i t ion , le n o m b r e des doigts , 

la forme des griffes, le n o m b r e des ce in tu res de 

la ca rapace . 
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L E S T A T O U S ou A R M A D I L L E S — 

EUPHR ACTES. 

Die Gûrtellhiere ou Armadille, The Armadillos. 

, C a r a c t è r e » . ·— Les ta tous ou armadi l les o n t l e 

corps ramassé ; les pat tes cour tes ; la queue de 

longueur m o y e n n e , a r rond ie , , cu i rassée , r a ide ; 

la carapace osseuse, et soudée c o m p l è t e m e n t au 

corps . Au mil ieu sont six séries t ransversa les ou 

ce in tures de p laques plus ou moins mobi les . Us 

on t c inq doigts à c h a q u e pa t t e ; les griffes de 

celles de devant sont c o m p r i m é e s , celles des 

•pattes de de r r i è r e sont fa ib lement r ecou rbées . 

Les genres q u e l 'on a établis p a r m i les t a tous , 

reposent sur des différences t i rées du n o m b r e 

des bandes de la carapace et de la den t i t ion . 

Mais ces différences sont peu i m p o r t a n t e s , e t l 'on 

ne p e u t d 'a i l leurs séparer des an imaux qui ont 

.entre eux les plus grands rappor t s dans leur or

g a n i s a t i o n , leurs moeurs , leur m o d e de r ep ro 

duc t ion . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Les mœui'S 

et les hab i t udes des t a t o u s on t été décr i tes par 

d 'Azara , Rengger et le p r ince de W i e d ; nous 

e m p r u n t e r o n s sur tou t aux deux premiers ce que 

nous avons à d i re de ces a n i m a u x . 

Les ta tous ne vivent pas à un endroi t déter

miné ; ils c h a n g e n t souvent d 'hab i ta t ion . Celle-ci 

consiste en u n couloir de 1 à 2 mè t r e s de long, 

que l ' an imal se c reuse l u i - m ê m e . L 'ouve r tu re 

en est c i rcu la i re , et a de 25 à 66 cent , de dia

mèt re , su ivan t la g r a n d e u r de l ' individu qui l'ha

b i t e ; puis le couloir va toujours s 'agrandissant 

et se t e r m i n e par un cul-de-sac assez large pour 

que l ' an imal puisse s'y r e t o u r n e r faci lement . La 

direct ion de ce couloi r est var iable . 11 est d 'abord 

ob l ique , avec une incl inaison de 4 0 à 4 5 " ; puis 

il est hor izonta l , ou déjeté à dro i te ou à gauche . 

C'est là q u e res tent les ta tous , t a n t qu ' i l s 

ne sont pas en quê te de leur n o u r r i t u r e . Dans 

les endroi t s déser ts , ils sor tent de leur re t ra i t e 

d u r a n t le j o u r , q u a n d le ciel est couver t ; dans 

les endroi t s habi tés , ils ne l ' a b a n d o n n e n t qu ' au 

couche r du soleil et rôden t tou te la nu i t . II leur 

es t indifférent de re t rouver l eur t e r r ie r : en on t -

ils pe rdu le c h e m i n , ils en c r eusen t u n a u t r e . 

D'Azara observa le p r e m i e r , et, tous les au t re s 

natural is tes conf i rmèrent son observat ion , que 

les ta tous établ issent l eur t e r r i e r au-dessous des 

fourmilières et d e s n ids de t e rmi t e s , de man iè re 

à t rouver facilement l eur n o u r r i t u r e . Ils b o u l e 

versent et dépeup len t ces fourmil ières , au po in t 

qu ' i l s r e n d e n t le te r r ie r i nhab i t ab le , au moins 

p o u r u n cer ta in t e m p s . N 'ayant plus d ' a l iments à 

p o r t é e , ils sont donc forcés de creuser u n e n o u 

velle d e m e u r e . Outre les fourmis et les te rmi tes , 

les t a tous se nour r i s sen t de coléoptères , de larves, 

de cheni l les , de sautere l les , de vers de t e r re . 

Rengger vit u n ta tou dé t e r r e r et m a n g e r avec 

avidité des bous ie rs e t des vers de t e r r e . Il con

firme l 'opinion de d 'Azara , q u e les pet i ts o iseaux, 

ceux su r tou t qu i n i chen t su r le sol, les lézards, 

les c r apauds , les se rpen t s , ne sont pas à l 'abri des 

a t taques des ta tous , et il croi t qu'i ls ne recher 

chent la c h a r o g n e que p o u r m a n g e r les insectes 

qui s'y t rouven t . Il est h o r s de dou te que les ta

tous m a n g e n t des végé taux ; Rengger en a t rouvé 

dans leur es tomac . 

Il est p robab le que lo r sque le t a tou a é tabl i sa 

d e m e u r e au -des sous d 'un nid de t e rmi te s , il 

n ' e n sort pas de p lus ieurs nu i t s ; qu ' i l y res te , 

happrxi t avec sa l angue les fourmis qu i y t o m 

bent . Mais lorsque cet te n o u r r i t u r e c o m m e n c e à 

lui faire défaut, il e n t r e p r e n d des e x c u r s i o n s ; 

il visite les j a rd ins et les p lan ta t ions , c h e r c h e 

des cheni l les , des larves d ' insectes et des escar

go t s , fouille les fourmi l i è res . C'est dans ces 

courses q u ' a l ieu l ' a ccoup lemen t , c o m m e Reng

ger a pu le cons la te r . Le mâ le et la femelle se 

r e n c o n t r e n t pa r hasa rd , se flairent m u t u e l l e 

m e n t , s 'accouplent et se séparen t ensui te avec la 

plus g r a n d e indifférence. 

On peut prévoir , d 'après l eu r o rgan i sa t ion , 

que les t a tous n e p a r c o u r e n t j a m a i s q u ' u n pe 

tit espace . L e u r d é m a r c h e est u n pas lent : 

lors m ê m e qu ' i l s se hâ t en t , ils ne vont j a m a i s 

assez vite p o u r q u ' u n h o m m e n e puisse les a t 

te indre . Us sont incapables rie sau te r et de se 

r e t o u r n e r r a p i d e m e n t ; leur l ou rdeur , l eur ca

rapace , les en e m p ê c h e n t ; ils n e peuven t cour i r 

que d ro i t devant eux, on en décr ivant des cour

bes d 'un t r è s - g r a n d rayon . S'ils n 'avaient que la 

fuite pour m o y e n de défense, ils seraient bien 

vite la pro ie de leurs e n n e m i s . Ce q u i leur 

m a n q u e en agil i té , ils le possèdent en force mus 

culaire . Ils s 'enfoncent sous t e r r e avec rap id i t é , 

m ê m e là où la bêche ne pénè t r e qu 'avec pe ine . 

Un t a tou adu l t e , q u i sent l ' approche d 'un en

n e m i , a ouver t , en m o i n s de trois minu tes , un 

te r r i e r dans lequel il est p ro fondémen t c a c h é . 

Les griffes de ses pa t t e s de devant lui servant à 

c reuser la t e r r e que ses pa t tes de der r iè re re

poussent de r r i è re lu i . Lorsqu ' i l est c o m p l è t e 

m e n t en t ré dans son te r r i e r , l ' h o m m e le plus 

vigoureux n ' es t pas capable de l 'en re t i r e r en le 

p r e n a n t pa r la q u e u e . L ' en t r ée d u t e r r i e r est 
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F¡g. 115. Le Tatou povnu. 

jus te assez grande p o u r le passage de l ' an ima l ; 

celui-ci n ' a donc q u ' à renfler u n peu- son dos 

pour q u e le bord des p laques de sa carapace et ses 

ongles opposent u n e rés is tance que tou te la force 

humaine ne p e u t va incre . D 'Azaravi t d o n n e r s a n s 

succès à un tatou q u e l 'on voulai t faire sort i r u n 

coup de couteau dans l ' anus ; l ' an imal se c r a m 

ponna plus so l idement encore et con t inua à c r e u 

ser. « Mais où la force seule ne suffirait pas , d i t 

l loulin (1), l ' ad resseréuss i t ; pendan t q u ' u n e m a i n 

le ret ient , l ' au t re , a r m é e d 'un bâ ton , le frappe 

vivement dans la par t ie qui se p r é sen t e ; pa r u n 

mouvement instinctif le t a tou repl ie ses pa t tes 

pour s 'enrouler , c o m m e il a c o u t u m e de le faire 

en cas de danger : c 'est le m o m e n t qu'il faut 

prendre pour l ' amener a u dehors . » 

Roulin nous app rend encore que le ta tou , qu i 

porte dans la Nouvelle-Grenade e t le Venezuela 

le nom de cachicamo, est u n des mei l leurs fouis

seurs, « C o m m e il c reuse , d i t - i l , ses te r r ie rs 

avec g rande facilité, il pa ra î t les a b a n d o n n e r de 

même a i sément , et ils servent alors de d e m e u r e 

au hibou à clapier, q u ' o n voit souvent se teni r 

droit au-devant de l ' en t rée , r e n t r a n t dans les pro

fondeurs dès q u e q u e l q u ' u n s 'approche. » 

Suivant l ' époque de l ' a ccoup lemen t , la fe-

(I) F. Roulin, Histoire naturel'e et Souvenirs de voyage-
Paria, p. 2Î3. 

nielle me t bas au p r i n t e m p s ou en hiver , de trois 
à neuf pet i ts , n o m b r e bien supé r i eu r à c e l u i de ses 
mamel l e s . Elle les garde p e n d a n t que lques s e 
maines dans son te r r ie r , mais ne les allaite p r o 
bab lemen t pas l ong t emps ; car on les voit b i en 
tôt couri r dans les c h a m p s . Dès qu ' i ls sont un 
peu g r ands , ils se s épa ren t , vont chacun de leur 
côté , et la m è r e ne s ' inquiè te n u l l e m e n t d ' eux . 
On ne t rouve j ama i s q u ' u n tatou seul dans un t e r 
r ie r , ou , tou t au p lus , u n e femelle avec les p e 
tits qu 'e l le al lai te . 

C h a s H e . — On chasse d 'o rd ina i re le ta tou au 
clair de la l u n e . Le chasseur n 'est a rmé que d 'un 
bâton de bois dur , po in tu ou renflé en massue par 
un bout ; toutefois, il est a c c o m p a g n é de ch iens 
dressés à ce t t e chasse . Lorsque le tatou aperçoi t 
les chiens à t emps , Use réfugie dans son te r r ie r , 
ou se me t à en creuser i m m é d i a t e m e n t u n , p lu tô t 
que de c h e r c h e r refuge dans celui d 'un é t r anger . 
Si les ch iens l ' a t t rapen t avant qu'i l ail pu dis
para î t re sous te r re , il est pe rdu . A la véri té , ils 
ne p e u v e n t le m o r d r e , mais ils le m a i n t i e n n e n t 
avec leurs pa t tes et l eur m u s e a u , j u s q u ' à ce q u e 
le chasseur arr ive et a s s o m m e la bê le . L o r s q u e 
les chiens l 'ont a r r ê t é , il ne che rche pas à se dé
fendre, q u o i q u e ses ongles puissent faire de sé -
r i eusesb lessu res . A u d u b o n d i t q u ' i l n 'a n u l l e m e n t 
un ca rac tè re gue r royeu r ; qu ' i l est p lus pac i 
fique encore q u e l ' o p o s s u m , lequel m o r d parfois. 

Il — 132 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsque le t a t o u a pu péné t re r dans son t e r r i e r , 
le chasseur en ag rand i t l ' ouver tu re avec son b â 
ton , j u squ ' à ce qu ' i l puisse p r e n d r e l ' an imal par 
la q u e u e . 11 la saisit d ' une ma in , p e n d a n t que , 
de l ' au t re , il enfonce son cou teau dans l ' anus de 
la bê le . La douleur e m p ê c h e le t a tou de résister , 
et il t o m b e en t re les ma ins du chasseur . D 'aut res 
fois, on le force à a b a n d o n n e r son t e r r i e r en 
l 'emplissant d ' eau ; ou b ien on place à l ' en t rée 
une t rappe dans laquel le il se p r e n d lorsqu ' i l 
sort . 

Vu le g rand n o m b r e de te r r ie rs que l 'on t rouve 
sur les l ieux où ces a n i m a u x a b o n d e n t , il serai t 
très-difficile de d i s t inguer ceux qui sont ha
bités de ceux qui ne le sont pas ; mais les I n 
diens savent profiler des m o i n d r e s ind ices . A 
l ' en t rée des ter r iers habi tés se t r ouve u n e légère 
t r ace , u n sillon dans le sab le , c reusé pa r la q u e u e 
t r a înan te de l ' an imal . On y voit aussi les o rdures 
que le ta tou y dépose ; enfin devant c h a q u e t e r 
r ier hab i t é , vol t igent des n u é e s de m o u s t i q u e s , 
qui c h e r c h e n t à sucer le sang du m a l h e u r e u x , 
en l ' a t t aquan t dans les par t ies que ne pro tège 
pas sa ca rapace . Ces indices sont suffisants pour 
le chasseur e x p é r i m e n t é . 

Tous les t a tous sont détes tés des Amér ica ins 
du S u d , car ils sont parfois cause de graves acci
den t s . Les hard is cavaliers des p a m p a s , q u i pa s 
sent p resque toute leur vie à cheval , on t souvent 
il souffrir de l 'existence des te r r ie rs de ta tous . 
L e u r cheval , en p le ine course , enfonce dans 
l 'un de ces t e r r i e r s et désa rçonne son cavalier ; 
l ' h o m m e ou sa m o n t u r e se f rac turent un m e m 
b re ; aussi chasse- t -on et dé t ru i t -on ces a n i m a u x 
sans p i t i é . 

Les t a tous sont exposés encore aux a t taques 
des grands cha t s , des loups du Brési l , du r e n a r d 
de l 'Amér ique du Sud ; cependan t ils ne pa
raissent pas t rop en souffrir ; ca r ils sont t rès-
abondan t s là où l ' h o m m e les laisse en repos . 

C a p t i v i t é . — Il est t r è s - r a r e de voir des ta
tous captifs au Pa raguay . L e u r air t r is te et mo
rose , les dégâts qu ' i ls causen t en c reusan t pa r 
tout , font que l ' h o m m e ne peu t t rouver du p la i 
sir a i e s avoir a u t o u r de l u i . Ils se t i e n n e n t t ou t 
le j ou r dans u n coin de leur cage , les pa t tes ra
massées sous la ca rapace , le m u s e a u à t e r re . A 
la t ombée d e l à nui t , ils c o m m e n c e n t à se mou
voir, à p r e n d r e les a l iments qu ' on leur a don
nés , à c h e r c h e r à se c reuser u n t rou dans la 
cage . Les la isse- t -on l i b r e m e n t cour i r , ils s'en
fouissent sous t e r r e dès le p r emie r j ou r , ou sû
r e m e n t dès la p r e m i è r e nu i t , et vivent alors 
c o m m e en l iberté ; c 'est-à-dire qu ' i ls ne se mon

t r en t que la nu i t , et se c r e u s e n t tous les t rois ou 
qua t r e j o u r s u n e nouvel le d e m e u r e . J ama i s ils 
n e d o n n e n t la moindre p reuve d ' in te l l igence; 
c'est à pe ine s'ils para issent d i s t inguer l ' h o m m e 
des a n i m a u x ; ils s 'hab i tuent c e p e n d a n t à se lais
ser p r e n d r e et por te r par lui , t and i s qu ' i l s s 'en
fuient devan t des ch iens et des chats . Un b ru i t 
vient-il les effrayer, ils c o u r e n t que lques pas et 
c h e r c h e n t à se creuser u n t rou . Dans leurs courses, 
u n an ima l , u n objet i n a n i m é qui se t rouve sur 
l eur c h e m i n , est impu i s san t à les dé tou rne r , à 
les faire dévier . L 'odora t est l eur sens le p lus dé
ve loppé ; leur ouïe est faible; la l umiè re du soleil 
les aveugle , et la nui t , ils ne peuven t voir que de 
t rès-près . 

Us se nour r i s sen t en capt ivi té de vers, d ' in
sectes, de larves, de v iande c rue ou cui te , qu 'on 
leur donne coupée m e n u ; ils ne t o u c h e n t pas 
aux gros m o r c e a u x . Ils p r e n n e n t leurs a l iments 
avec leurs lèvres ou avec leur l a n g u e pro t rac l i le 
e t couver te de papi l les . 

On a souvent i m p o r t é des t a tous en Europe , 
mais ils n 'y on t pas suppor t é l o n g t e m p s la s ap t i -
vi té . Au J a r d i n zoologique de Londres , on parvint 
c e p e n d a n t à les faire r e p r o d u i r e . Les peti ts v inrent 
au m o n d e n u s , e t sur leur peau encore t endre se 
dessinaient déjà tous les plis e t tous les carac
tè res de l ' an imal adu l t e . Us c r û r e n t t r ès - rap ide
m e n t : en six s ema ines , le poids de l 'un d 'eux 
a u g m e n t a de plus de 1,R00 g r a m m e s , et sa taille 
de 2fi cent . Au J a r d i n zoologique de Cologne un 
t a tou femelle m i t bas deux fois, et deux pet i ts à 
chaque fois. M. le doc teu r Bodinus a eu la bon té 
de m e d o n n e r à ce sujet les détails su ivan t s : « Je 
ne suis encore nu l l emen t fixé sur la maniè re 
dont se fait la r ep roduc t ion chez cet an ima l , 
et p o u r t a n t j e l'ai j o u r n e l l e m e n t sous mes yeux. 
T o u t ce q u e j e peux d i re , c'est que le mâle pa
raî t t r è s - a rden t au m o m e n t d u ru t . La naissance 
des peti ts me surpr i t . Les deux sexes sont diffi
ciles à d is t inguer , et j e n 'avais r e c o n n u aucun 
acc ro i s sement dans les propor t ions de la femelle. 
On t rouva les pet i ts à demi mor t s de froid dans 
le foin qu i couvrai t la cage. La femelle s'effor
çait de les y enfouir . Elle les t ra i ta i t de la m a 
nière la plus gross ière , les g ra t t an l , les frappant 
de ses ongles a igus , qui s'en te igna ien t de sang; 
elle le fit encore lo r squ ' après avoir enlevé ses 
peti ts pour les r échauf fe r , on les lui rendi t 
pour qu 'e l le l eur d o n n â t à te ter." Mais' elle ne 
les allaita pas . Il m e fut imposs ib le d e t rouver 
chez elle a u c u n e t race de lai t ; les mamel les 
n 'é ta ien t m ê m e pas gonflées. 

« J e n'ai pas encore pu d é t e r m i n e r ce qui a 
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poussé cette m è r e à en agir ainsi ; le sujet d e 
m a n d e de nouvelles observat ions. Des que j e 
pourra i r e m a r q u e r qu 'e l le por te , je suivrai l ' in
dication donnée par son instinct na tu re l , et lui 
préparerai un lit convenable , un tuyau de bois 
rempli de sable c h a u d . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les ta tous sont d 'une 

certaine util i té. Les Ind iens les m a n g e n t t o u s ; 
mais les Européens n ' e s t imen t la cha i r que do 
deux espèces. Cette chair , a u di re de I tengger , 
lorsqu'elle est rôt ie et assaisonnée de p i m e n t et 
de jus de ci t ron, serait un des mets les plus dé 
licats. Bien nour r i , le t a tou devient si gras que 
tout le corps parai t c o m m e enveloppé de graisse. 
Les Indiens du Paraguay confect ionnent de pe 
tits paniers avec sa carapace , les Bo tokudes font 
dos porte-voix avec l 'enveloppe de sa queue . 
Autrefois, on en fabr iquai t des gui tares . 

I.E TATOU POYOU — EUPI1RACTES SETOSUS. 

bas borstige Armadill, The common Armadillo ou 
Poyou. 

C a r a c t è r e s . — Ce ta tou (fig. 115), qui est Var

una dille de Brisson, Yencoubert et le cirquinsou de 
Buffon, le tatou poyou, c 'est-à-dire le tatou, à 
mains j aunes des Guaranas , le tatou à six bandes 
de quelques a u t e u r s , est une des espèces les p lus 
connues : elle est peut -ê t re la plus laide et la 
plus lourde du genre . 

Il a la tê te large, ap l a t i e ; le museau ob tus ; 
l'œil pe t i t ; l 'oreille en entonnoi r , couver te d 'une 
peau grossière, éca i l leuse ; le cou cour t e t épais; 
le t ronc large, aplati de hau t en b a s ; les pat tes 
courtes et for tes , t e rminées chacune par cinq 
doigts, a rmés d 'ongles très-forts et réun is pa r 
une courte m e m b r a n e . La part ie supé r i eu re de 
la tête est recouver te de plaques hexagona les , 
i r régul ières; la carapace est échanc rée au n i 
veau de l 'œil. Sur la n u q u e existent neuf p laques 
rectangulaires, serrées les unes cont re les aut res . 
Au-dessus et en avant du cou se t rouvent , sur 
la partie méd iane , sept rangées de p laques i r r é 
gulières, hexagonales , et sur les côtés c inq. Après 
viennent six rangées séparées , mobi les l 'une sur 
l 'autre, composées de p laques rec tangula i res a l 
longées. L ' a r r i è re - t r a in est aussi recouver t pa r 
six rangées de plaques pareil les, serrées les u n e s 
contre les a u t r e s ; la de rn iè re rangée por tan t 
une peti te entail le au bord pos tér ieur . La q u e u e 
est couverte dans sa par t ie an t é r i eu re de rangées 
séparées de peti tes p laques quadr i la tères , et d 'é-
cailles i r régul ières hexagonales dans le res te de 
son étendue. Enfin, au-dessous de l 'œil, sont des 

rangées de p laques hor izonta les , adhé ren te s l 'une 

à l ' au t re , longues de 5 à S cen t imèt res ; deux r an 

gées parei l les , non adhé ren t e s , t ransversa les , exis

tent au-dessous d u cou. Le dos des pa t t e s , la par-

t i ean té r i eu re d e l 'avant-bras , por ten t des p laques 

i r régul iè res , hexagonales . T o u t le res te du corps 

est recouver t d ' une peau épaisse, r u g u e u s e , ver-

r u q u e u s e . La plante des pieds est p la te . Au b o r d 

postér ieur de la carapace de la tê te , de celle des 

épaules , des ce in tures m é d i a n e s , de que lques 

rangées d u t ra in pos t é r i eu r , et de la q u e u e , se 

t rouvent des soies r a i d e s , a u n o m b r e de deux 

o rd ina i r emen t de r r i è r e c h a q u e p l a q u e . On voit 

des soies parei l les en t re les ve r rues qui recou

vren t les doigts . Les p l aques n'offrent pas la 

m ê m e conformat ion : les quadr i l a tè res on t deux 

sillons l ong i tud inaux , les aut res sont p lus ou 

moins pla tes . El les sont d ' un b r u n j a u n â t r e , et 

deviennent j a u n e clair ou b lanc j a u n â t r e par 

sui te d u f ro t tement con t re les parois du terr ier . 

La p e a u a la m ê m e cou leu r que la ca rapace . Les 

poils sont de couleur claire, mais ceux que por te 

la peau n u e sont b r u n s . 

On t rouve parfois des armarlil les qu i ont sept 

bandes méd ianes mob i l e s , et à l ' a r r i è re - t r a in 

onze rangées de p l aques . 

L ' an imal a 30 cen t , de long et 25 cen t , de 

hau t ; la l ongueu r de la queue est de 25 cent . 

L E S APAI1S — TOLYPEUTES. 

Die Aparen. 

C a r a c t è r e s . — Les apars ont trois boucl iers 
d is t inc ts : u n sur la tê te , un sur le dos, un t ro i 
s ième sur la c roupe , ces deux dern ie rs é tant sé
parés par trois bandes t ransversales imbr iquées 
et mobi les . Les p laques qui forment cet apparei l 
p ro tec teu r sont tou tes polygonales . L e u r queue 
est cour t e et garnie de tubercu les à surface g r a 
nuleuse . Ils ont h u i t ou neuf paires de dents à 
chaque m â c h o i r e , les supér ieures é t an t tou tes 
implantées dans le maxi l la i re . 

Les apars sont des dasypodidés de taille 
m o y e n n e , à carapace moins aplatie q u e celle 
des aut res espèces , et qu i ont au plus h a u t 
degré la faculté, lo r squ 'on les a t t a q u e , de se 
rouler en boule c o m m e des c lopor tes . 

I/APAR MATACO — TOLYPEUTES TRICIISCTUS 

Die Bolit'i, The Apura ou Mataco. 

Cette espèce {fig. 116), q u e les Espagnols n o m 
m e n t bolita (peti te boule) , les indigènes apar ou 
rnataro, est encore peu c o n n u e ; on a m ê m e p r é " 
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t e n d u que la descr ipt ion en avait été faite d ' après 
des peaux art if iciel lement p réparées . D'Azara , 
cependant , en donne u n e descr ip t ion si précise 
qu 'on n ' au ra i t pas dû me t t r e en d o u t e son exis
tence . Voici ce qu' i l en d i t (1). 

C a r a c t è r e s . — « Il n 'est pas facile d ' é t endre 
son corps , c o m m e je l'ai fait pa r r a p p o r t aux 
au t res t a t o u s , pour p r e n d r e ses d imens ions . 
Celles que j ' a i à r appor t e r ont été mesurées sur 
l ' an imal m o r t , e t con t rac t é de m a n i è r e que les 
b o r d u r e s des b a n d e s mobi les se toucha ien t ent re 
elles et t oucha i en t celles des boucl iers de l 'épaule 
et de la c r o u p e . 

« Depuis la poin te du m u s e a u j u s q u ' à celle 
de la q u e u e , m e s u r a n t avec un fil sur le hau t du 
dos, il y a 46 cen t im . La q u e u e a 7 c e n t i m . El le 
n 'est pas r o n d e ou con ique c o m m e dans les ta
tous p récéden t s , si ce n 'es t à sa p o i n t e ; car, à 
sa r ac ine , elle est plate , et ses c roû tes de dqssus 
ne sont pas c o m m e dans les aut res , t a tous , mais 
en gros gra ins t rès-sai l lants . 

n La tè te a 8 cen t imèt res de longueur , et 3 cen
t imèt res 1 t ie rs dans sa plus g rande la rgeur . 

« L e boucl ie r d u front est p lus fort que dans 
les ta tous p récédents , et composé de pièces âpres 
et confuses. 

« Les oreil les, q u o i q u e de 2 cent , et d e m i , ne 
parv iennent po in t à égaler la b o r d u r e s u p é r i e u r e 
du casque du front qui est p l ane , e t son cou ron 
n e m e n t s u r m o n t e sens ib lement la t ê t e , non-seu
l e m e n t en dessus , mais encore sur les côtés , 
j u s q u ' à l 'oreille. 

« Le boucl ier de l 'épaule a 6 cent , et demi dans 
le plus hau t , et forme u n e poin te r e m a r q u a b l e 
rie c h a q u e côté , avec laquel le il couvre non-seu
l e m e n t l 'œil , mais encore 2 cent , et demi de la 
tête . Il y a trois bandes mobi les , larges de 18 
mil l im. sur le dos, mais elles se ré t réc i ssen t sen
s ib lement vers les flancs. 

« L e boucl ier de la croupe occupe 16 cent , 
dans le hau t , et le j eu qu ' i l laisse à la q u e u e , 
n ' e s t pas parabo l ique c o m m e dans les au t res , 
mais composé de trois l ignes d ro i t e s ; l ' in té r ieure 
pe rpend icu la i r e à l 'épine du dos , et les deux a u 
tres parallèles à ce t te ép ine . 

« Les pièces qui composen t les bouc l ie r s et les 
bandes sont i r régul ières , r u d e s et faites c h a c u n e 
d 'une m u l t i t u d e de pièces i r régul iè res e l les-mê
mes , et semblables à des f ragments de p ie r res . 

« La cou leur de tou t Painmal est un p lombé 
obscur , et si lustré qu'i l para i t avoir été b run i . 

'I) D'Azara, Essais sur Vhist. nat. des quadrupèdes du 

l'arayuay. Paris, / so i , t. 1/, p. 197. 

La peau est b l anchâ t r e dans les intervalles des 
b a n d e s ; celle des par t ies infér ieures est no i râ t re , 
et à pe ine voi t -on q u e l q u e s r u d i m e n t s d'écaillés 
avec que lques poils ; mais ils a b o n d e n t , e t sont 
t r è s - longs dans les faces extér ieures des qua t re 
j a m b e s , et au poin t où s 'unissent les t rois ban 
des mob i l e s . C'est là q u ' o n voi t les musc les qui 
co n t r ac t en t les bouc l ie r s , p o u r former la bou le . 

« Les j a m b e s sont beaucoup plus minces que 
dans tous les aut res t a tous , e t les q u a t r e pieds 
n ' o n t po in t d 'écai l lés , ma i s des r u d i m e n t s r a re s . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'apar mataCO 

habi te le T u c u m a n et les P a m p a s de Buenos-
A y r e s , à par t i r du 3 6 e degré et gagnan t vers le 
sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Beau

coup de personnes , dit encore d 'Azara, appel lent 
le' m a t a c o bolita parce q u e c'est Pun ique tatou 
qu i , lorsqu' i l c ra in t , ou lorsqu 'on veu t le p r e n 
d r e , c a c h e sa t ê t e , sa q u e u e et ses qua t r e p ieds , 
fo rman t de tou t son corps u n e boule , que l'on 
fait rou le r par a m u s e m e n t , et qui ne se rouvre 
qu 'avec b e a u c o u p de force. 

« On m e fit p r é sen t de l 'un de ces t a tous , qui 
étai t si m a l a d e , qu ' i l m o u r u t le l endema in . 

.« Le peu que j e pus observer se r é d u i t à ceci : 
il é ta i t toujours dans u n e pos tu re qu i le renda i t 
p r e sque sphé r ique ; il m a r c h a i t avec beaucoup 
de l en teu r , sans é t endre le corps , sans séparer 
p resque ses pieds de de r r i è re de ceux de devant , 
sans que de ces de rn ie r s , au t re chose t o u c h â t le 
sol q u e la po in te des deux plus g r a n d s ongles, 
qu ' i l posai t ve r t i ca lement , e t il por ta i t sa queue 
p r e s q u e à t o u c h e r la t e r r e . 

« Je crois que ce ta tou n e creuse poin t de 
t r o u s , pa r ce qu ' ayan t les q u a t r e pieds visible
m e n t plus faibles que tous les autres ta tous , et 
les ongles p e u propres à fouiller, il doit vivre 
dans les c h a m p s , et s'il en t re dans des ter r iers , 
il faut qu ' i l s a ien t été creusés par d ' au t r e s . » 

D 'au t res voyageurs font m e n t i o n de ces an i 
m a u x , et r a p p o r t e n t n o t a m m e n t que les chiens 
les a t t a q u e n t avec fureur , ca r ils ne sont pas en 
é ta t de m o r d r e la ca rapace et s'efforcent en vain 
d 'enlever l ' an imal ainsi en rou lé . Quand ils veu
lent m o r d r e l 'apar , l eurs dents n ' on t pas prise sur 
cet te bou le lisse, et elle roule sur le sol sans se 
faire de m a l . Le chien s ' i r r i te ; il devient d ' au 
tant p lus furieux, que le succès couronne moins 
ses efforts. 

C a p t i v i t é . — Antoine Gœring r eçu t u n mataco 
vivant de Sa in t -Louis , sa véri tahle pa t r i e , ou du 
moins la région où il est le plus c o m m u n . II y vit 

i c o m m e Azara le dit . Gœring n ' a pu savoir s'il 
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Fig. 1II!. L'Apiir maluco. 

se tient en rase c a m p a g n e ou s'il se creuse des 

terr iers . Les ind igènes le p r e n n e n t en chassant 

les autres ta tous , qui sont u n des me t s favoris 

des gauchos. 

Mais le mataco est un être comique , et, p o u r 

ce motif, il t rouve souvent grâce . On le conserve 

en captivité. Les enfants j o u e n t avec lui , le font 

rouler en boule , et lorsqu ' i l est en cet état le font 

courir sur u n e p l a n c h e , le b ru i t qu ' i l fait en 

roulant les a m u s a n t b e a u c o u p . On vint souvent 

demander à Gœring de faire voir son captif. Quoi

que cap turé depuis peu, c e t an ima l se mon t ra i t 

très-confiant, p renai t la u o u r r i t u r e de la ma in 

des personnes . Il se nourr issa i t de feuilles et de 

fruits, surtout de p è c h e s , de concombres , de 

salade; il ne les m a n g e a i t que q u a n d on les lui 

tendait , mais alors il n ' en laissait r i en . Il fallait 

lui couper ses a l imen t s en pe t i t s m o r c e a u x , t an t 

sa bouche était p e t i t e ; ainsi émiet tôs , en que lque 

sor te , il les p rena i t t r è s -g rac i eusemen t . P o u r 

dormir , ce qu'i l faisait le j o u r c o m m e la nu i t , 

il plaçait sa tè te en t re ses pa t tes de devant , et 

ramenai t sous lui ses pat tes de de r r i è re . Dans 

cette posit ion, son dos étai t toujours t r è s - b o m b é . 

L 'animal n 'est pas en é ta t de s ' é tendre com

plè tement . Il mangea i t t r a n q u i l l e m e n t , cou ra i t 

sans cra in te devant p lus ieurs pe r sonnes , mais , 

dès qu ' on le toucha i t , il s 'enroulai t , et si on le pre
nai t , il se con t rac ta i t t o u t à fait en u n e bou le . 
Quand on le p laçai t le dos sur le plat de la m a i n , 
il se déroula i t , é tendai t ses qua t re pat tes en l 'air, 
agitai t la tôte et les pat tes de devant , mais sans 
che rche r à s 'enfuir. Si on lui t oucha i t la po i t r ine , 
il agi ta i t les pat tes de de r r i è re . On pouvai t le 
t o u c h e r à la tê te sans qu ' i l r e m u â t . 

Cet an imal étai t t r ès - gracieux ; ses m o u v e 
ments , ma lg ré leur s ingula r i t é , é ta ient é l é g a n t s ; 
sa m a r c h e sur la poin te de ses ongles longs e t r e 
courbés avait q u e l q u e chose de su rp renan t , qui 
ne m a n q u a i t pas d 'a t t i re r l ' a t tent ion de t ous les 
spec ta teurs . Quand on le lâchai t , il c h e r c h a i t à 
s'enfuir au plus v i t e ; le poursuivai t -on, u n ch ien 
l ' approchai t - i l , il se contracta i t aussi tôt en bou le . 
Roula i t -on cet le bou le à t e r r e , il res ta i t i m m o 
bile ; ma i s la laissait-on t ranqui l le , il s 'al longeait 
et s 'enfuyait . Les chiens ne paraissaient pas plus 
acharnés cont re le mataco q u e contre les au t re s 
t a tous . Il est j u s t e de dire qu ' i ls les dé tes ten t tous 
et p lus encore q u e les hé r i s sons ; qu ' i ls se précipi
ten t avjc fureur sur eux dès qu ' i l s en aperço i 
vent un . On peut employer n ' i m p o r t e que l chien 
à l âchasse des t a tous : il y est porté tou t n a t u r e l 
lement par son ins t inc t . 
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L E S PRIODOIVTES — PRIODONTES. 

Die Riesengûrtelthiere. 

C a r a c t è r e » . — Les pr iodontes se d i s t i n g u e n t 

des au t res espèces de la famille par l eu r s p ieds 
de devant dont les ongles sont é n o r m e s e t les 
doigts t rès- inégaux, e t su r tou t pa r le n o m b r e de 
leurs den t s , qui es t de v ingt -c inq paires à la m â 
choi re supé r i eu re et de vingt-deux à v ingt -qua t re 
à la m â c h o i r e in fé r ieure . Ils ont , en ou t r e , douze 
ou t re ize r angées t ransversales mobi les de pla
ques su r le dos, et l eu r q u e u e est p resque aussi 
longue que la moi t i é d u corps . 

Ce genre repose su r u n e espèce un ique . 

LE PRIODOiXTE GEAFÏT — jPRIOJJOIXTES GIGAJSTEUS 

Bas Riesengûrlelthier, The Giant Armadillo. 

Cette espèce (fig. 117) est la [plus g r a n d e de 
tous les dasypodidés a c t u e l l e m e n t vivants , aussi 
la p lupa r t des na tura l i s tes l 'ont- i ls n o m m é e tatou 

géant. Les Brési l iens appel lent cet an ima l tata-

comastra ; les Bo tockudes hmtschung-gipaldn ; 

les P a r a g u a y e n s , le grand tatou des forêts. Le 
pr ince de W i e d en e n t e n d i t par le r p a r t o u t dans 
ses excurs ions , ma i s il ne le vit j ama i s . Dans les 
forêts vierges , ses chasseurs t r o u v è r e n t souvent 
des t e r r i e r s , p lacés d 'o rd ina i re ent re des rac ines , 
e t de leurs d imens ions on pouvai t d é d u i r e la tai l le 
de l ' a n i m a l ; les ind igènes assura ien t qu ' i l at tei
gnai t celle d 'un fort cochon , et la g r a n d e u r des 
te r r ie rs et , p lus encore , la l ongueu r des queues 
de cet a n i m a l , que le p r ince de W i e d t rouva 
en t re les mains des Bo tockudes , s embla ien t con
firmer ces dires . Sur les bords du Rio Grande de 
B e l m o n t e , le pr ince vit des porte-voix faits de 
queues de p r iodon te géan t qu i avaient p r è s de 
40 cent , de long et 8 cent , de d i amè t r e à la ra
c ine . 

« L e p e t i t n o m b r e de pe rsonnes qui l 'ont vu , dit 
d 'Azara ( I ) , le dés ignen t s e u l e m e n t p a r l e n o m 
de grand tatou noir des bois, pa rce qu ' i l n ' h a b i t e 
q u e les plus g randes forôts. Moi, j e le n o m m e 
grand tatou, e n cons idéra t ion de ce qu ' ayan t 
l l n , 5 7 de long , t and is q u e le plus g rand des au t res 
t a tous n ' a q u e 27 c e n t . , son vo lume est hu i t ou 
neu f fois p lus cons idérable q u e celui de l ' au t re . 

« Les cul t ivateurs de l 'herbe du Paraguay r a 
conten t de lui qu ' i l dé t e r r e et dévore les cadavres . 
J e n 'a i vu que le g rand ta tou don t j e par le à p ré -

(I) D'Azara, Essais sur l'hist. tint, des quadrupèdes du 
Paraguay. Paris, 1801, t. II, p. 132. 

sen t , et encore par hasa rd . Au mil ieu de novembre 
(à la fin de b r u m a i r e ) , j e m e trouvai à dîner dans 
l e c h a c a r r a q u e possède, dans le P i rayou (1), m o n 
ami le chano ine don P e d r e A lmada , et l iant con
versa t ion su r les a n i m a u x avec u n vieil lard du 
voisinage, il m e dit que deux j eu n es gens se re
t i r an t dans l eu r d e m e u r e , qu i était t o u t p rès de là, 
avaient ape rçu , d e u x n u i t s a u p a r a v a n t , dans un 
pet i t fossé d 'un c h a m p , p r è s du bois , u n e masse 
don t leurs chevaux furent effrayés, sans qu ' i l s 
pussen t les c o n t r a i n d r e à s 'en a p p r o c h e r pour en 
reconna î t r e la n a t u r e . L ' u n d ' eux mi t pied à 
t e r r e , et s ' approchan t peu à p e u , il d iscerna à la 
c la r t é de la l u n e , qui é ta i t a lors dans son plein, 
q u e c 'étai t un t a tou . Il le jo ign i t , et t rouvan t qu'i l 
c reusa i t , il le saisit pa r la q u e u e , et le levant un 
peu, il lui passa au mil ieu du corps u n lacet que 
t i ra son c o m p a g n o n , leque l , d o n n a n t de l ' éperon 
à son cheval ne pu t a r r a c h e r le t a tou qui avait 
déjà fouillé à peu près 16 pouces (43 cen t imèt res ) . 
Mais, pa r ce choc , il e m p ê c h a que le t a t o u ne 
creusât davantage , donna le t emps à son cama
r a d e , resté à p ied , de passer un second lacet de 
la m ê m e m a n i è r e q u e le p remie r , e t de r e m o n t e r 
à cheval , pu i s t i rant e n s e m b l e , ils a r r a c h è r e n t et 
t r a înè ren t le ta tou p e n d a n t environ 400 toises 
(8 hec tomèt res ) , j u s q u ' à leur maison ; mais leurs 
f emmes e u r e n t tant de c ra in te en voyant l 'ani
m a l , qu ' i l ne leur fut pas possible de ' se c o u c h e r 
avant qu ' i ls l 'eussent t u é . 

« Le j o u r suivant , on a c c o u r u t de 2 ou 3 lieues 
(10 à 15 ki lomètres) p o u r voir cet te c a p t u r e ; et 
c o m m e chacun dés i ra i t en e m p o r t e r que lque 
chose , ils vendi ren t les ongles s é p a r é m e n t , et 
l ' a r m u r e en u n e seule p i èce . 

« Ayan t e n t e n d u ce réc i t , j e fis d i l igence p o u r 
recueil l i r ce que j e pour ra i s de cet a n i m a l , et j e 
t rouvai q u e les o iseaux e t les vers avaient mangé 
tou t e la cha i r et q u e la tê te e t la q u e u e é ta ien t 
dans leur en t ie r , mais putréf iées . Le p ro p r i é 
ta i re de l 'écaillé ou a r m u r e ne voulai t pas la 
vendre , pa rce qu ' i l Pavait dest inée à faire un 
v io lon ; ma i s au b o u t de trois mois , il m ' en fit 
p résen t , e t je la conserve quo iqu 'on l 'ait dé t é 
r io rée en dé t ru i san t le vernis de la plus g rande 
par t ie des boucl ie rs . » 

C a r a c t è r e » . —• 11 résu l te d 'observat ions u l t é 
r ieures q u e le p r i o d o n t e géan t aLteint une lon
gueur de 1 m è t r e et au d e l à ; la q u e u e dépasse 50 

( i ) Pirayou est à 8 lieues trois quarts (environ 44 kilo
mètres; vers le sud-esl-quart-sud de la cité de l'As
somption, par 25° 2!*' 18" de latitude méridionale. [Note 
du traducteur.) 
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L E C I I L A M Y D O P H O R E T R O N Q U É . 

Fig. 117. Le Triodonte géant. 

cent. Le front et la tête sont couverts de p laques 

osseuses, i r régul ières . La ca rapace scapula i re est 

formée de dix rangées en ce in tu re , en t re lesquel

les se place une nouvel le r angée sur les côtés. Il 

y a de douze à treize bandes mobi les . L ' a r r i è r e -

train porte de seize à d ix-sep t r angées . Les pla

ques sont rec tangula i res , pen tagona les ou hexa 

gonales; celles des rangées pos té r ieures sont 

irrégulières. La q u e u e po r t e des p l a q u e s os

seuses, i r régul iôres , quadr i l a t è re s . E n t r e toutes 

les rangées passent de peti tes soies. 

Les oreilles sont cour tes , larges, ob tuses , re

couvertes de tube rcu l e s osseux a r rond i s . Le 

corps est noir , sauf la q u e u e , la tête et une bande 

latérale qui sont b lanches . Les cinq doigts 

courts, immobi les , des pat tes de devant sont a r 

més d'ongles forts et v igoureux. Aux pat tes de 

derrière, les ongles son t plats , larges, p resque 

en forme de sabots . 

La s t ruc ture in te rne p résen te diverses par t i 

cularités. Les ver tèbres cervicales sont soudées 

de manière à ne para î t re p lus q u ' a u n o m b r e de 

cinq. Les apophyses épineuses sont longues , 

larges, en contact les unes avec les autres pour 

soutenir la carapace . Les douze verLèbres sacrées 

sont soudées avec les os i l iaques et les ischions. 

Les côtes au n o m b r e de douze sont t r è s - l a rges ; 

le s ternum offre six p i è c e s ; l 'avant-bras est for

tement con tourné ; le tibia et le péroné sont in

t imement unis à leurs par t ies supér i eu re et infé

r ieure . 

La denti t ion présente les caractères les plus 

c u r i e u x ; il y a, c o m m e n o u s l 'avons d i t , de 

v ing t -qua t r e à vingt-cinq dén i s à la mâcho i r e 

s u p é r i e u r e , de vingt-deux à v ingt -quat re à la mâ

choire in fér ieure ; souvent , beaucoup d 'en t re elles 

t o m b e n t ; mais l a b o u c h e ne renfe rme j a m a i s moins 

de quatre-vingt-dix à cent d e n t s , ou organes 

ana logues à des dents . E n avant , n o t a m m e n t , -

ces den ts son t représen tées par des lamel les 

minces ; ce n 'es t que plus en ar r iè re qu 'e l les 

dev iennen t p lus épaisses, ovales, a r rond ies et 

cyl indr iques . P lus ieurs des lamel les an té r i eu res 

para issent résul te r de la fusion de d e u x d e n t s . 

L e u r compos i t ion e s t l a m ê m e q u e c e l l e d e s d e n t s 

des au t res dasypodidés . A quoi sert cet te g rande 

r ichesse den ta i r e? On n e le sait, le r é g i m e du 

pr iodon te pa ra î t ê tre le m ê m e que celui de ses 

congénè re s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pr ince de 

W i e d suppose que le p r iodon te géant est t rès-

r é p a n d u dans u n e g rande par t ie du Brésil et 

p eu t - ê t r e m ê m e dans tou te l 'Amér ique du Sud . 

L E S C I 1 L A M Y D O P H O R E S — 

CUL A MYD OPBOR US. 

Die Schildwurfe. 

C a r a c t è r e s . — Les c h l a m y d o p h o r e s sont les 

plus pet i t s des dasypodidés et ceux dont la 
carapace est la p lus s imple . Us ont de hu i t à dix 
pa i res de dents à c h a q u e m â c h o i r e ; c inq doigts 
aux pieds ; ceux de devant a i m é s d 'ongles grands , 
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c r o c h u s , t r a n c h a n t s ; le dos couver t d ' une série 
de b a n d e s t ransversales de p laques éca i l l euses ; 
un a r r i è re - t r a in c o m m e t r o n q u é et une q u e u e re 
courbée et insérée en par t ie au-dessous du corps . 

L E C H L A M Y D O P H O R E T R O N Q U É — 

ClILAMYDOPHORUS TRUNCJTUS. 

Der Sdiildwurf, die Gùitelmaus, The Pic/ikiago. 

C'est une chose cur ieuse q u e , dans tous les 
o r d r e s , dans toutes les familles m ê m e , il existe 
cer ta ins a n i m a u x qu i , pa r l eur phys ionomie , pa 
raissent r e l i e r c e s o rd re s , ces familles, à d ' au t res 
o rdres , à d 'au t res familles. Le c h l a m y d o p h o r e , 
t ronqué (fig. 109) en est u n exemple : il s emble 
faire t rans i t ion e n t r e les ta lp idés et les dasypo-
didés . Ce n 'es t pas à d i re que la t rans i t ion soit 
effective : les dasypodidés forment u n e famille 
essen t ie l l ement dis t incte , et le c h l a m y d o p h o r e 
qu i en a tous les ca rac tè res , ne saura i t en a u c u n e 
façon en ê t re d é t a c h é ; n é a n m o i n s , le na tura l i s te 
est frappé de la r e ssemblance qu'il offre avec les 
t a u p e s . 

. L 'Amér i ca in Har lan découvr i t le c h l a m y 
d o p h o r e t r o n q u é en 1824, aux environs de Men-
doza, ville s i t uée sur la l imite occ identa le des 
p a m p a s dans la R é p u b l i q u e d u Rio de la P la ta , 
e t cela à la g r a n d e s tupéfact ion des hab i t an t s , 
qu i ne se dou ta ien t nu l l emen t de l 'existence d 'un 
parei l a n i m a l . Quelques-uns s eu l emen t su ren t 
lui d o n n e r un n o m : ils l'appelaient pichiciego, pe
t i t an ima l aveugle . Pendan t long temps on n ' e n 
c o n n u t q u e deux individus, qui f iguraient dans 
les col lect ions de L o n d r e s et de Ph i l ade lph ie , 
mais q u e l 'on pu t é tud ie r avec soin . Il y a q u e l 
ques a n n é e s , Hycll fin r eçu t que lques -uns , et 
l 'on pu t connaî t re ainsi et les ca rac tè res ex té
r i eu r s et l 'organisat ion in te rne de cet a n i m a l . 

C a r a c t è r e s . — L'on a fait avec raison du 
c h l a m y d o p h o r e t ronqué le type d ' un g e n r e à 
pa r t , car il se dis t ingue b e a u c o u p de tous les 
au t re s dasypodidés . P i t z inger l'a observé , et en 
d o n n e la descr ip t ion suivante : 

« Le c h l a m y d o p h o r e (tatou à manteau duChili, 
ou taupe cuirassée,comme ou l 'appelle encore) , est 
u n des types les plus cur ieux de l 'ordre des 
fouisseurs , e t la cuirasse co rnée , qui recouvre 
son corps , en fait une des c réa tu res les p lus é t ran
ges de tout le règne a n i m a l . Cet ê t re s ingul ier 
a les plus g randes ressemblances avec les t a tous ; 
d ' un a u t r e cô té , sa phys ionomie et sur tout ses 
moeurs rappe l l en t les t aupes . 
, « Sa tête para î t avoir été conformée pour fouil
la t e r re ; elle est c o u r t e , large en a r r i è re , amin

cie en avant , t e r m i n é e par u n m u s e a u cour t , 
t r onqué ; u n nez car t i lag ineux, c o m m e le groin 
du cochon , ayan t à son bord an t é r i eu r et infé
r i e u r de pet i tes na r ines , rondes , recouver tes en 
dedans de poils cour t s , ro ides , et m u n i e s d 'une 
pet i te saillie qui peu t les fermer p resque c o m 
p lè temen t . Ses yeux sont pe t i t s , cachés sous les 
poils qu i t o m b e n t au -devan t d ' eux . Un peu en 
a r r i è re son t les oreil les, dépourvues de pavil lon, 
le condui t audi t i f ex te rne est é troi t , en tou ré 
d ' un repl i cu t ané et c o m p l è t e m e n t r ecouve r t 
p a r les poils . L'orifice buccal est é troi t , et n 'ar
rive pas j u s q u ' a u - d e s s o u s de l 'œil ; les lèvres 
sont du res , r udes et saillantes ; la l a n g u e , l o n g u e 
et c h a r n u e , est con ique et r ecouver te de pet i tes 
papil les . La den t i t ion est t r è s - s imp le . Les inc i 
sives et les canines m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t ; les 
mola i res , au n o m b r e de h u i t à chaque m â c h o i r e , 
sont en tourées d 'une couche d ' é m a i l ; elles n 'on t 
pas de racines , et sont creuses dans leur moi
tié infér ieure . Elles sont cy l indr iques , à c o u 
r o n n e apla t ie , les deux p remiè res exceptées , à 
c h a q u e m â c h o i r e , qui sont l égè remen t po in tues 
et r appe l l en t un p e u les can ines . Elles vont en 
g rand issan t d 'avant en a r r iè re j u s q u ' à la qua 
t r i è m e ; de là, elles vont en d i m i n u a n t . 

« Le cou est cour t et épais ; le corps est al
longé , p lus large en a r r i è r e , aminc i au n iveau des 
épaules ; les l ianes sont r en t r é s . La par t ie a n t é 
r i eu re est plus robus te q u e la par t ie pos t é r i eu re . 
Les m e m b r e s sont c o u r t s ; ceux de devant t ou t 
à fait lourds , v igoureux , p r e s q u e c o m m e ceux 
des taupes ; les m e m b r e s pos té r ieurs sont p lus 
faibles, e t t e rminés par des p ieds longs et 
é t ro i t s . Il y a à c h a q u e pa t te c inq doigts ; ceux 
de der r iè re sont l ibres , ceux de devant sont im
mobi les et p r e s q u e e n t i è r e m e n t r éun i s les uns 
aux au t res . Le d e u x i è m e doigt des p ieds an t é 
r i eu r s est le p lus l o n g ; le doigt ex te rne e s t l e plus 
cour t , et m u n i à sa rac ine d 'une p l aque c o r n é e . 
Aux pat tes de de r r i è r e , le t ro is ième doigt est le 
plus long, le doigt ex te rne le plus cour t . Tous ces 
doigts sont m u n i s d 'ongles ob tus . Ceux des pat
tes de devant sont de véri tables ongles fouis
seurs ; longs , fo r tement c o m p r i m é s , fa ib lement 
r ecou rbés , t r a n c h a n t s sur l eur bord ex te rne , ils 
vont en s 'é largissanl du second doigt au doigt 
ex te rne , qui por te l 'ongle le p lus la rge , et p r e s 
q u e en forme de b ê c h e . Les ongles des pat tes de 
der r iè re sont cour t s , p resque droi ts et aplat is . 

u La q u e u e , insérée à une é c h a n c r u r e que 
p résen te le bord infér ieur de la ca rapace de 
l ' a r r ière- t ra in , se r ecourbe aussi tôt en bas , et 
vient s 'appl iquer le long du ven t re , en t re les pa t -
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tes. Elle est cour te , r a ide , p r e s q u e i m m o b i l e ; 

épaisse à sa rac ine , elle va peu à peu en s ' amin-

cissant et s 'aplat issant , et se t e rmine b rusque 

ment, par une sorte de p l aque a l longée , r ecou r 

bée sur ses bords , en forme de spa tu le . 

«Toute la par t ie supé r i eu re du corps est r e 

couverte d 'une ca rapace co rnée , assez épaisse, 

ne se pliant pas plus q u e d u cu i r de semelles ; elle 

commence à la tê te , p rès du m u s e a u , r ecouvre 

le dos, l ' a r r ière- t ra in , et de là t o m b e ver t ica le

ment, ce qui fait pa ra î t r e l ' an imal c o m m e t ron 

qué. Cette carapace est formée de bandes t ransver

sales, généra lement régu l iè res , composées de pla

ques la p lupar t r ec tangula i res , les au t res r h o m -

boïdales, i r régul iè res , sai l lantes ; elle n ' a d h è r e 

pas fortement, c o m m e chez les t a tous , à la peau 

du corps ; elle ne repose que l âchemen t ; en son 

milieu, seu lement , elle est rel iée par une m e m 

brane aux apophyses épineuses , e t , à la t ê te , elle 

s'insère par deux écailles aux saillies hémi 

sphériques du frontal ; aussi est-elle bâi l lante sur 

les côtés du corps , et peut-el le ôtre soulevée . A 

la partie an t é r i eu re de la t ê te , par contre , et au 

train pos tér ieur , elle a d h è r e for tement aux os. 

La partie immobi le de la ca rapace cépha l ique 

est formée de deux rangées t ransversa les de qua

tre plaques chacune et de trois au t re s de c inq 

plaques. La po r t ion dorsale p r é sen t e 2 4 rangées 

transversales, régul iè res la p l u p a r t ; les deux a n 

tér ieures, dont la p remiè re r ecouvre l 'occiput et 

ne s'en laisse guè re d i s t inguer au p r e m i e r as 

pect, comprennen t chacune 7 à 8 écailles i r r é 

gulières, t ube rcu leuses , de g r a n d e u r différente; 

les postér ieures p o r t e n t de 1 5 à 1 7 e t j u squ ' à 2 4 
BKEHSI. 

écailles régu l iè res , r ec tangula i res ; les t rois d e r 

n ières rangées n ' en ont que 2 2 . Toutes ces ban 

des t ransversales sont réunies par une m e m b r a n e , 

d é t e l l e sor te q u e le bord pos tér ieur de la b a n d e 

an t é r i eu re r ecouvre le b o r d a n t é r i e u r de la bande 

pos té r ieure . Sans ê t re t rès-grands , ces espaces 

pe rme t t en t à ces bandes cer ta ins m o u v e m e n t s ; 

l ' an imal peu t m ê m e se rou le r en bou le . La c a r a 

pace qu i revêt l ' a r r i è re - t ra in est c o m p l è t e m e n t 

i m m o b i l e ; elle se r a t t ache à la q u e u e par u n e 

m e m b r a n e , fait un angle droi t avec l 'axe d u 

corps , est p la te e t formée de c inq à six r an 

gées semi -c i rcu la i res d 'écai l lés , les unes r e c t a n 

gulaires , les au t res rhombo ïda l e s ; à son bord 

infér ieur , elle por te u n e é c h a n c r u r e co r re spon

dant au point d ' inser t ion de la q u e u e . La r angée 

supér ieure compte 2 0 écai l les , la de rn iè re n ' e n 

c o m p t e q u e 6 . 

« Toute la face supér i eu re c o m m e la par t ie li

bre de la face infér ieure sont lisses et dépou rvues 

de p o i l s ; au bord infér ieur sont des poils n o m 

breux , assez longs e t soyeux. Tou t le corps de 

l ' an imal , m ê m e le long de la c a r a p a c e , est 

r ecouver t de poils longs , fins, m o u s , p r e s q u e 

soyeux, plus longs , mais moins épais q u e chez la 

t a u p e ; la q u e u e , la p l an t e des p ieds , le b o u t du 

m u s e a u e t le m e n t o n , seuls , sont c o m p l è t e m e n t 

n u s . Les poils les p lus longs sont ceux des flancs 

et des pat tes ; les p lus cour t s et les p lus r a res 

sont ceux de la face supé r i eu re des p ieds , q u i 

por te des espèces de ver rucos i tés cornées . La 

queue a u n cu i r épais ; sa face supér i eu re est 

assez lisse, elle por te de 1 4 à 1 6 verrucosi tés 

t ransversales , p resque éca i l leuses ; sa face infé-
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r ieure est couver te d ' inégali tés n o m b r e u s e s . Il y 

a deux mamel le s pec tora les . La carapace et les 

poils sont b l anc - j aune sale, le ven t re est u n peu 

plus clair . Les yeux sont no i r s . 

« L ' an ima l a 14 cen t imè t res de long et 5 cen

t imèt res de h a u t ; la l o n g u e u r de la queue est de 

4 cen t imè t r e s . » 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne con

naît guère les m œ u r s de ce cur i eux a n i m a l . D 'a
près ce q u ' e n d i sen t les a u t e u r s , le ch lamydo-
p h o r e t r o n q u é hab i t e les p la ines sab lonneuses et 
s'y c reuse , c o m m e la t a u p e d 'Eu rope , de longs 
couloirs souter ra ins , qu 'e l l e n e qu i t t e j ama i s que 
pa r a c c i d e n t . C o m m e la t a u p e , il se m e u t sous 
t e r r e avec la p lus g rande r ap id i t é , y nage p o u r 
ainsi d i re . A la surface du sol, il es t lent et ma
ladroi t . T rè s -p robab l emen t il se n o u r r i t de vers 
et d ' insectes, et m a n g e aussi des rac ines . T o u t ce 
qu 'on sait de sa r ep roduc t i on , c 'est q u e sa fé
condi té est bo rnée . Les ind igènes c ro ien t q u e la 
femelle por te ses pet i t s sous sa c a r a p a c e . 

C o m m e on le voi t , ces données sont b ien i n 
suffisantes et b i en hypo thé t iques . J e n ' e n ai 
éprouvé q u e plus de satisfaction en recevant la 
c o m m u n i c a t i o n suivante de m o n anii Anto ine 
G œ r i n g . « L e c h l a m y d o p h o r e , dit-il , n 'hab i te pas 
s e u l e m e n t dans la province de M e n d o z a , on le 
t rouve encore dans celle de Sa in t -Louis , o ù , d 'a
près le t émo ignage d 'un cul t iva teur âgé et d i 
gne de foi, il serai t m ê m e plus a b o n d a n t q u ' à 
Mendoza, quoiqu ' i l soit p lus c o n n u dans ce t te 
de rn iè re local i té , p r o b a b l e m e n t parce q u e les na
tura l i s tes on t pr is là de p lus amples in forma
t ions sur ce qu i le c o n c e r n e . 

« Les Espagnols l ' appel len t pichiciego, c a r ils 
c ro ien t qu ' i l est aveugle ; que lques -uns lui don
n e n t le n o m de Juan calado ( Jean po in tu ) . Cha
que hab i t an t d e Mendoza le conna î t sous le p re 
m i e r n o m . 

« Le c h l a m y d o p h o r e t r onqué h a b i t e les r é 
gions sèches , s ab lonneuse s , ou p ie r reuses , où 

croissent des cac tus et des buissons ép ineux . 
T o u t e la j o u r n é e , il se t i en t caché sous t e r r e ; 
la nu i t , il appa ra î t à la surface du sol, et au clair 
de lune , on peu t le voir cour i r sous les buissons . 
D'après les données les p lus ce r t a ines , il ne 
qu i t t e pas long temps son te r r ie r , et ne s'en éloi
gne j amais q u e de que lques pas . Les t races qu ' i l 
laisse su r le sol sont ca rac té r i s t iques . C o m m e en 
m a r c h a n t il t r a îne ses pat tes au lieu de les sou
lever, il t r ace su r le sable deux sillons cont i 
nus , qu i se reconna i s sen t faci lement . L 'en t rée 
d u te r r ie r a do m ê m e u n e conformat ion spé 
ciale. E n en sor tan t , l ' an imal re je t te à droi te et 
à gauche la t e r r e qu i le gêne , et la balaye proba
b l e m e n t avec ses pa t tes qu ' i l renverse en dehors . 
Cette t e r r e forme de c h a q u e côté deux peti ts 
mon t i cu l e s , en t r e lesquels se t rouve u n e coulée . 
A u c u n au t r e m a m m i f è r e de l 'Amér ique du Sud 
n ' a cette h a b i t u d e . » 

Cet an ima l , enco re au jou rd ' hu i , est u n sujet 
d ' é t o n n e m e n t p o u r les ind igènes . Quand on en 
prend u n , on le laisse vivre, on le conserve 
c o m m e u n e cur ios i té , t an t du moins que cela est 
possible avec l 'habi tude des Amér ica ins du Sud, 
de garder en capt ivi té les an imaux qu i leur pa
ra issent cu r i eux , mais sans j a m a i s songer à les 

soigner . Les indigènes ne savent ni empai l le r , ni 
p répa re r les peaux ; on t rouve souvent chez eux 
des c h l a m y d o p h o r e s à l 'état de m o m i e s ; Gœring 
r e ç u t deux de ces m o m i e s p e n d a n t son séjour à 
Mendoza. 

C h a s s e . — Nulle pa r t on ne fait à ce t an ima l 
de chasse r égu l i è r e , on ne le p r e n d guère que 
pa r hasa rd , en c reusan t des canaux d ' i r r igat ion, 
ou en chassan t les t a tous . Dans ces dern ie r s 
t e m p s , à la sui te de d e m a n d e s n o m b r e u s e s , on 
s'est donné p lus de pe ine p o u r a t t r ape r les chla
m y d o p h o r e s ; ce n 'es t c e p e n d a n t pas chose facile, 
et Gœr ing , qui a rés idé sept mois dan s ces pays, n ' a 
p u avoir a u c u n individu vivant ou f ra îchement t u é , 
ma lg ré tou tes ses ins tances et t ou t e s ses offres. 

LES MYRMÉCOPHAGIDÉS ou FOURMILIERS — MYRMECOPHAGJE. 

Lie Ameisenfresser ou Ameisenschärrer. 

La famille des m y r m é c o p h a g i d é s ou fourmi 

liers est p lus pauvre encore en espèces q u e celle 

des dasypodidés ; ces espèces on t en o u t r e des 

ca rac t è re s t e l l e m e n t par t i cu l ie r s , q u e presque 

c h a c u n e d'elles r ep résen te un genre ; aussi est-il 

difficile de donne r des ca rac t è r e s g é n é r a u x à 

tous ces a n i m a u x . D'un au t re cô té , les na tu r a 

listes ne son t pas d 'accord sur les l imi tes à assi
g n e r à cel le famil le . Les uns r angen t les o rye té ro -
pes p a r m i les dasypod idés ; d ' au t re s en font des 
m y r m é c o p h a g i d é s ; les uns ne voient dans tou t 
l 'ordre q u ' u n e seule famille, les au t re s élèvent 
c h a q u e genre au r a n g de famille. Cette divergence 
d 'opinions me semble donner une idée de la d i -
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L E S O R Y C T É R O P E S . 

versité que présen ten t les myrmécophag idés . 

C a r a c t è r e s . — Ce sont des a n i m a u x à corps 

allongé, poilu ; à pat tes fortes et cour tes ; à cou 

court, épais, peu mobi le ; à tê te a l l o n g é e , à 

museau cy l indr ique ; à yeux peti ts ; à oreil les de 

forme et de g r a n d e u r t rès-variables . Les uns on t 

une queue longue et touffue, les au t re s l 'ont 

très-longue, p r e n a n t e , à poils couchés ; d 'aut res 

l'ont courte et faible. Ils on t de deux à trois 

doigts apparents aux pat tes de devant , de qua t r e 

à cinq à celles de de r r i è r e , tous a rmés d 'ongles 

fouisseurs puissants . Mais ces ongles diffèrent sui

vant les genres et môme les espèces. La dent i t ion 

est très-variable. Chez les oryc téropes , il n ' y a que 

des molaires dont le n o m b r e varie, suivant l 'âge, 

de cinq à hu i t pour la mâcho i r e supér ieure , de 

cinq à six pour la mâcho i r e infér ieure . Chez les 

fourmiliers p r o p r e m e n t dits, il n 'y a p lus t races 

de dents . La b o u c h e n 'est p lus , à la par t ie an té 

rieure du museau , q u ' u n t rou pa r lequel peu t 

passer la langue . Celle-ci ressemble à celle du 

pic, et des musc les par t icul iers peuvent la faire 

saillir au loin : vue i so lément , on di ra i t u n long 

ver de te r re . 

Le squelet te varie d 'un genre à l ' au t re . Il y a 

de treize à dix-hui t ver tèbres dorsales , de deux à 

sept lombaires, de q u a t r e à six sacrées, de vingt-

trois à quaran te coccygiennes . Les côtes sont 

fortes et larges chez les vér i tables fourmil iers , 

minces et a r rondies chez les oryctéropes . 

Toutes ces différences se ron t exposées plus au 

long, quand nous ferons l 'his toire des genres . 

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

cophagidés vivent dans les s teppes de l 'Afrique 

méridionale et cen t ra le , et sur u n e grande 

étendue de l 'Amér ique du Sud . Ils diffèrent d 'au

tant plus en t re eux qu' i ls hab i ten t des régions 

plus éloignées l 'une de l ' au t re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils f réquen

tent les plaines sèches , les champs , les s teppes, 

les forêts où se t rouven t de n o m b r e u x nids de 

fourmis et de te rmi tes . Plus u n canton est soli

taire, mieux ils s'y p la i sen t ; ils peuvent , sans y 

être t roublés , faire u n e gue r re de des t ruct ion aux 

t e r m i t e s , ces ennemis dangereux du r è g n e vé

gétal. 

La plupar t ont des hab i t a t ions sou te r ra ines ; 

ils creusent à mervei l le , et que lques heu res leur 

suffisent pour se const ru i re un nouveau ter r ie r , 

soit pour chasser les fourmis , soit p o u r se créer 

un refuge dans le danger . Les au t res vivent dans 

des t rous, en t re les rac ines , ou sur les a rb res . 

Aucune n 'a de d e m e u r e fixe; tous rôden t et s'ar

rêtent où bon leur semble , sé journent là où ils 

t rouven t de la nou r r i t u r e en a b o n d a n c e . Ait 

poin t du j o u r , ils se c reusen t u n couloi r où ils se 

cachen t j u s q u ' a u soir . Les myrmécophag idés 

qui vivent sur les a rbres ont seuls des hab i tudes 

d iurnes ; tous les au t res fuient la l u m i è r e . 

I l s n e sont po in t sociables ; c h a c u n vit p o u r 

soi seul ; c 'est à peine si , à l ' époque de l ' accou

p lemen t , l 'on r e n c o n t r e u n mâ le avec sa fe

melle , et encore ce t t e un ion d u re peu . Tous 

sont des ê t res pa resseux , l ou rds , l e n t s , m a l a 

droits , ennuyeux , s tup ides . P lus ieurs m a r c h e n t 

en saut i l lant d ' une façon par t i cu l i è re ; ils n ' a p 

pu i en t su r le sol q u e leurs pat tes de de r r i è re et 

le bord in te rne de leurs pa t tes de devant , j ama i s 

ils n e se hâ ten t en m a r c h a n t . Ils font l e n t e m e n t 

un pas après l ' au t re , et l eur q u e u e leur est n é 

cessaire p o u r conserver l eu r équi l ib re . L e u r 

course est encore p lus s ingul ière : l 'o ryctérope 

t rot te à pet i ts pas p r é c i p i t é s ; le fourmil ier sau te , 

va d 'un galop difficile, q u o i q u e assez r ap ide . Les 

espèces g r impeuses sont p lus hab i les , e t l eur 

queue p r e n a n t e l eur est d ' un g r a n d secours . Une 

d'elles vit exc lus ivement sur les a rbres . 

Ils ont une façon par t i cu l iè re de p r e n d r e leur 

n o u r r i t u r e : ils d é c o u v r e n t u n nid de t e rmi t e s ou 

u n e fourmil ière à l 'aide de leurs ongles ; ils y 

p longen t leur langue longue et g luan te , laissent 

les fourmis m o r d r e , s'y a t t acher , puis l a r e t i r e n t 

b r u s q u e m e n t dans la b o u c h e . Cette par t i cu la r i t é 

ne se t rouve que chez b ien peu d ' a n i m a u x , pa r 

exemple chez le pic et p r o b a b l e m e n t chez l 'ours 

j ong l eu r , c o m m e nous l 'avons v u . Quelques 

m y r m é c o p h a g i d é s se nour r i s sen t de pet i t s vers , 

d ' insectes , de sautere l les , qu ' i ls p r e n n e n t avec 

leurs lèvres ; les g r i m p e u r s a t t e ignen t avec leur 

longue l angue les insectes et les vers cachés 

dans les fentes des écornes ; ils se ra ien t aussi , 

d i t -on , t rès-fr iands de mie l . 

L 'ou ïe et l 'odora t sont leurs sens les p lus déve

loppés . Leur l angue est à la fois u n organe de 

tac t et de préhens ion . Leu r s au t re s sens parais

sent t r è s -ob tus , et l ' in te l l igence est chez eux 

u n e faculté e x t r ê m e m e n t bo rnée . Ils sont p ru 

den ts , p e u r e u x , inoffensifs, s tupides ; que lques-

uns seu lement se servent de l eurs a rmes formi

dables, é t r e ignen t l eur e n n e m i en t re leurs b r a s , 

le déch i r en t avec leurs griffes. Leur voix est u n e 

sorte de b e u g l e m e n t , de m u r m u r e , de ronfle

m e n t ; u n e espèce pa ra i t ê t re c o m p l è t e m e n t 

m u e t t e . 

Leur fécondilé est très-faible. La femelle n ' a 

qu 'un pet i t pa r por tée ; elle le pro tège , le dé 

fend, et le por te long temps sur son dos. 

Les espèces qui chassent les fourmis au voisi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nage des hab i ta t ions , et fouil lent le sol s u r une 
g r a n d e é t endue , sont seules nuis ib les . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On m a n g e la cha i r 

des myrmécophag idés , et l 'on ut i l ise l e u r gra isse , 
l e u r peau et leurs ongles . 

L E S O R Y C T É R O P E S — ORYCTEROPUS. 

Die Erdschweine ou Erdferkel. 

C a r a c t è r e s . — Les o ryc té ropes fo rment le 

p r e m i e r gen re de cet te famille. 

Ils ont le corps gros e t long, le cou m i n c e , la 
tê te longue , eflilée, le m u s e a u cy l ind r ique , la 
q u e u e m o y e n n e , a r rond ie , les j a m b e s minces , 
les an té r ieures t e r m i n é e s p a r q u a t r e doigts , les 
pos té r ieures pa r c inq , tous a rmés d 'ong les forts, 
p r e s q u e droi ts , à b o r d s t r anchan t s , en forme de 
sabo t s . L e u r b o u c h e est encore assez g r ande , ils 
o n t les yeux t rès en a r r i è re , les oreilles l ongues , 
les poils cour t s . 

Le j e u n e an ima l a hu i t mola i res à la m â c h o i r e 
supé r i eu re , six à la mâcho i re infér ieure . Le 
vieil an ima l n ' en a plus q u e c inq en h a u t et 
q u a t r e en bas. Ces dents sont cy l indr iques , sans 
r ac ines , fibreuses, composées d ' u n g rand n o m 
b re de peti ts t ubes ser rés les u n s cont re les 
a u t r e s , pleins d u côté de la c o u r o n n e , c reux d u 
côté opposé . La coupe d 'une de ces dents r a p 
pelle celle d 'un j o n c . L e u r forme varie b e a u c o u p ; 
les an té r ieures sont pet i tes et ovales, les moyen
nes ren t rées des deux côtés dans le sens de leur 
l ongueur , c o m m e si elles é ta ien t const i tuées pa r 
la s o u d u r e de deux cylindres ; les pos té r i eu res 
ont la forme des an té r i eu res . L 'on c o m p t e treize 
côtes minces et a r rond ies . Le squele t te est e n 
core r e m a r q u a b l e pa r les apophyses longues et 
minces des ver tèbres cervicales . 

Les trois espèces que l 'on croi t pouvoi r dist in
gue r , ont en t re elles de si g rands r a p p o r t s , qu ' i l 
est à p e u près indifférent de décr i re l 'une ou 
l ' au t r e , et qu ' i l est encore d o u t e u x si elles sont 
r ée l l emen t d is t inc tes . 

L'OirvCTÉROPE DU CAV—OIIYCTEROPVS CAPENS1S. 

Bas kapische Erdferkel, The Aard Vark. 

Les colons Hollandais d u cap de B o n n e -
Espé rance on t d o n n é à cet an ima l le n o m de 
cochon de te r re (ardvarkens), car sa chai r a 
le goût de celle du sanglier . Us l 'ont chassé avec 
a rdeur , et on t a ins i appr is à le bien conna î t r e . 

Au t e m p s de Buffon, on le regarda i t c o m m e 
u n an imal fabuleux ; le g rand na tu ra l i s t e con 
teste la descr ip t ion qu ' en a d o n n é e Kolbe , a u 

c o m m e n c e m e n t du siècle de rn ie r , descript ion 
qui es t cependan t la p lus complè te q u e nous 
possédions . 

C a r a c t è r e s . — L 'an imal adul te (fig. 119) a 

l r a , 3 0 de long, ou 2 m è t r e s y compr i s la q u e u e , 
e t 50 cen t , de hau t ; il pèse près de 50 kilo
g r a m m e s . Il a la peau épaisse , les poils ro ides , 
soyeux, assez épa r s , ceux du dos é tan t p lus oourts 
que ceux d u ventre . La rac ine des doigts est 
en tou rée d 'une touffe de poils. La cou l eu r du 
pelage est un i fo rme ; le dos et les flancs sont 
d 'un b run j a u n â t r e , à reflet r oux . Il a i e vent re 
e t la tê te d ' u n roux j a u n e clair , le t ra in de der
r i è r e , la rac ine de la queue et les m e m b r e s b r u n s . 

Les nouveau-nés sont couleur de c h a i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'oryc té rope 

du Cap habi te l 'Afrique d u S u d . Il s 'é tend, sur

tou t sur la côte occ identa le , assez loin vers le 

nord ; mais on n e sait a u jus t e j u s q u ' à quelle 

l imi te . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le t rouve 

dans les plaines , dans le déser t et dans les s teppes , 
pa r tou t où les fourmis et les t e rmi tes sont en 
abondance . 

Il a les m œ u r s des t a tous ; il est c e p e n d a n t 
plus sociable q u e ceux-ci , car on r e n c o n t r e pa r 
fois p lus ieurs individus e n s e m b l e . Mais, en gé
néra l , il vit p o u r lui seul . Le j o u r , il se cache 
dans u n te r r ie r qu ' i l s'est cons t ru i t l u i -même ; il 
passe la nu i t à rôder . 

L'ORYCTÉROPE D'ETHIOPIE — OKYCTEROPVS 

jETHIOPICUS. 

Bas mittelafrikatiische Erdferkel. 

Dans les s teppes du Kordofan, dans les bas-
fonds couverts de forêts , c o m m e dans les plaines 
recouver tes de hau tes herbes, j ' a i vu souvent les 
t e r r i e r s de l 'o ryctérope d 'Eth iopie ; j ' a i b e a u 
coup e n t e n d u par ler de l ' an imal , mais j a m a i s j e 
n 'a i p u le voir. Les n o m a d e s le n o m m e n t abu-de-
latif, c'est-à-dire le père possesseur d 'ongles , et 
le chassent avec a r d e u r . L e u r s r appo r t s confir
m e n t t ou t ce que l 'on r appo r t e de l 'espèce qui 
h a b i t e le Cap . 

Mon ami Heugl in fut assez h e u r e u x p o u r s'en 
p r o c u r e r u n vivant, d o n t il p u t observer les 
moeurs. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -— Cet Orycté-

rope vit par couples . Il dor t tou te la j o u r n é e en 
rou lé sur lu i -môme dans u n t rou profond , qu'i l 
s 'est c reusé , et qu ' i l fe rme d 'o rd ina i re der r iè re 
lu i . Le soir, il en sort p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i 
t u r e . Sa course n 'est n u l l e m e n t rap ide ; mais il 
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Fig. 119. L'Oryctérope du Cap. 

fait des bonds par t icu l ie rs , assez g rands . Il a p 

puie en m a r c h a n t tou te la plante à t e r r e , il por te 

la tête inclinée vers le sol, courbe le dos et t r a î n e 

la queue. Son m u s e a u est t e l lement près de t e r r e , 

que le bouque t de poils qui e n t o u r e n t ses na r i 

nes balaye le s ab le . Il por te les oreilles couchées 

sur le dos. De t emps à a u t r e , il s 'arrête , écoute 

si aucun ennemi n e le m e n a c e , puis c o n t i n u e 

son chemin. On voit que l 'ouïe et l 'odorat lui 

servent surtout de guide; il agite con t inue l l emen t 

son nez et ses oreil les ; r e m u e sans cesse les 

poils de ses n a r i n e s ; a l longe son m u s e a u à dro i te 

et à gauche pour flairer u n e p ro ie . Il va ainsi , 

jusqu 'à ce qu'i l ait t rouvé u n sent ier de four

mis, qu'il suit j u s q u ' à la fourmi l iè re , et alors 

il se met en chasse , c o m m e les t a tous , ou en

core mieux c o m m e les vér i tables fourmil iers . Il 

creuse à merveil le : aussi disparaî t- i l complé t e -

tement en peu d ' ins tan ts , que lque du r q u e soit 

le sol. 11 se sert des ongles vigoureux de ses 

pattes de devant p o u r dé t ache r et rejeter der

rière lui de grosses mot tes de t e r r e qu i , reprises 

par les pattes de de r r i è r e , sont repoussées plus 

lo in .Pendant qu' i l t ravai l le , il est en tou ré par un 

nuage de poussière. 

Lorsqu' i l arrive p rès d 'une fourmilière ou d 'un 

nid de te rmi tes , il le flaire de tous côtés ; puis 

il se me t à creuser et s 'enfonce dans la t e r re jus 

qu'à ce qu'i l soit arr ivé à l 'habi ta t ion centra le 

ou à l 'un des couloirs p r inc ipaux . Dans ce cou

loir, qu i , dans u n nid de t e rmi te s , a jusqu ' à 3 
cent , de d i a m è t r e , il enfonce sa l angue longue 

et g luan te , la re t i re avec les fourmis qui y adhè

ren t , et ainsi de suite j u s q u ' à ce qu' i l soit rassasié. 

Il p r e n d aussi , en u n e fois, u n g rand n o m b r e de 

fourmis avec ses lèvres, et q u a n d il arr ive à la 

c h a m b r e cen t ra le d 'un nid de t e r m i t e s , où s 'a

gitent des mi l l ions de ces insectes , il y m a n g e 

c o m m e u n ch ien , et en avale des centa ines à 

c h a q u e b o u c h é e . Il va ainsi d ' un n id à l ' au t re , 

dé t ru i san t à son tour les t e r m i t e s , ces in fa t iga

bles des t ruc teu r s . Aux p remières l ueu r s du j o u r , 

il s 'enfonce sous t e r r e ; s'il ne t rouve pas d e 

t rou déjà c reusé , il s 'en fait un en que lques m i 

nu tes , et s'y m e t en sûre té . Un dange r le m e n a c e -

t-il, il con t inue de creuser ; aucun e n n e m i n 'est 

en é ta t de le poursu ivre dans son te r r ie r ; il r e 

j e t t e la t e r r e de r r i è re lui avec tant de violence 

que tout au t r e an ima l se re t i re é tourdi ; l ' h o m m e 

lu i -même a de la pe ine à l ' a t te indre , et en peu 

d ' instants le chasseur est c o m p l è t e m e n t couver t 

de t e r re et de sable . 

L 'oryc térope d 'Abyssinie est t rès-cra int i f ; la 

nu i t m ê m e , au m o i n d r e bru i t , il s 'enfonce sous 

t e r re . Son ouïe lui p e r m e t de reconna î t re d e 

loin l ' approche de l ' h o m m e ou d 'un g rand a n i 

mal , et, q u a n d le danger approche , il est déjà en 

sû re t é . 
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On m a n q u e de données précises au sujet de sa 
r ep roduc t i on . Au Cap, l ' a ccoup lemen t au ra i t 
l ieu en mai ou en ju in . On sait encore q u e la fe
mel le m e t b a s , à u n e époque qu i res te à dé
t e r m i n e r , un seul petit , c o m p l è t e m e n t nu , et qui 
est longtemps al lai té. Dans le S o u d a n , il est pro
bable que la mise bas a l ieu, c o m m e pour les 
au t res mammifè re s , p e n d a n t la saison des pluies , 
c ' es t -à -d i re dans les mois de ju i l le t , août et 
s e p t e m b r e . L 'o ryc té rope t rouve à ce m o m e n t , 
ou t re les fourmis , un g rand n o m b r e d 'aut res in
sec tes . 

C h a i s e . — L 'oryc té rope est l 'objet d 'une 
chasse assez active ; mais sa g rande force lu i 
p e r m e t de repousser b ien des pér i l s . Le chasseur 
qu i le su rp rend ne le t ient pas e n c o r e . C o m m e 
le t a tou , il se c r a m p o n n e avec force aux parois 
d e son t r o u , enfonce ses ongles en t e r r e , r e 
courbe son dos , se presse avec tant de vigueur 
con t re la paroi supé r i eu re , qu ' i l est à peu près 
imposs ib le de le re t i re r . Un h o m m e seul n'y par
vient pas ; p lus ieurs ont m ê m e de la pe ine à en 
veni r à bout . On emploie p o u r va incre sa résis
tance le m ê m e p rocédé q u ' e n A m é r i q u e p o u r 
les t a tous . Les indigènes du S o u d a n oriental 
s ' approchent d u t rou avec p r u d e n c e , voient à la 
te r re qui est devant , si l 'o ryctérope l 'habi te , et 
y enfoncent sub i t ement l eur l ance . Le te r r ie r 
est-il droi t , ils a t t e ignen t l ' a n i m a l ; s inon, leur 
chasse est va ine . Dans le p r e m i e r cas, il est facile 
de s ' empare r de l ' an imal ;• s'il n ' es t pas t u é du 
p r e m i e r c o u p , il n ' a plus la lorce de creuser , e t 
de nouveaux coups de l ance l ' achèvent . Si l'on 
re t i re l 'animal vivant, que lques coups de bâton 
su r la tête l 'ont b ien vite t u é . 

Au Congo, on le p r e n d d a n s des t rappes en 
fer, et on le chasse de nui t avec des ch iens . 
Ceux-ci n e peuven t se r e n d r e m a î t r e de l 'ani 
ma l , qu i , à l eu r vue, s'enfonce en t e r r e ; mais 
ils font r econna î t r e l ' endroi t où il a d i sparu . 

C a p t i v i t é . — On n 'es t pas encore parvenu à 
g a r d e r l ong t emps l 'oryctérope en captivité. H è u -
glin essaya va inemen t d 'en r a m e n e r un en E u 
r o p e . Il le nourr issa i t de lait , de miel , de four
m i s . L ' a n i m a l paraissai t avoir de b o n n e s dispo
si t ions ; il s 'apprivoisa r a p i d e m e n t , s 'habi tua à 
son m a î t r e , qu ' i l suivait dans la cour , et amusa i t 
les spec ta teurs pa r ses sauts c o m i q u e s . C'était 
c e p e n d a n t u n c o m p a g n o n s tupide et ennuyeux , 
qu i disparaissai t sous t e r r e q u a n d il le pouvait , 
e t dormai t t ou t le j o u r . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L 'oryc té rope d'Ethio

pie n 'es t nuis ible q u e dans les endro i t s où pas
sent les caravanes ; sans cela, il est plus utile 

que nuis ible pendan t sa vie : il est encore utile 
après sa m o r t . Sa chair est es t imée ; elle a le goût 
de celle du porc ; on fait du cu i r avec sa peau 
forte et épa i sse . 

L E S T A M A N O I R S — MYRMECOPHAGA. 

Die Ameisenhären, The Anl-bears. 

C a r a c t è r e s . — Les vrais fourmi l ie rs , ou t ama
noirs , qui forment le second genre de la famille 
des m y r m é c o p h a g i d é s , r e s semblen t fort peu aux 
orye té ropes . Ils ont le corps a l longé , la tête et le 
m u s e a u encore p lus longs que dans le genre p r é 
cédent ; la q u e u e moi t ié de la l o n g u e u r du corps 
environ ; le pe lage épais , se r ré , touffu s u r t o u t sur 
le dos ; les m e m b r e s pos té r ieurs é lancés , plus 
faibles q u e les a n t é r i e u r s ; les doigts au n o m b r e 
de c inq, mais tous n e sont pas a rmés d 'ongles ; 
l 'ouver ture b u cca l e t r è s -pe t i t e ; la queue m i n c e , 
a r rond ie , v e r m i f o r m e ; les yeux et les oreilles 
t rès-pet i t s . 

La s t r u c t u r e in te rne présen te diverses pa r t i 
cu lar i tés . Par sui te d e l ' a l longement de la face, 
le m u s e a u est long, t u b u l e u x , formé de deux 
condui t s adossés. L'os incisif est cour t et r e 
courbé , re l ié pa r un cart i lage au maxi l la i re su
pé r i eu r . Les den ts m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t . Il 
y a de 15 à 18 ver tèbres dorsales, de 2 à 6 lom
baires , de 4 à 6 sacrées , de 29 à 40 coccygiennes . 
Les côtes sont t rès - la rges , e t se recouvren t mu
tue l l emen t , les espaces in te rcos taux n 'ex is tan t 
pas . La clavicule est r u d i m e n t a i r e chez les uns , 
t rès-développée chez les au t res ; il en est chez 
lesquels elle m a n q u e tou t à fait ; le squele t te du 
m e m b r e supé r i eu r est t rès-fort et donne inser t ion 
à des musc les pu i s san t s . La l angue , t rès - longue , 
a r rond ie , r ecouver te d e pet i t s p i q u a n t s cornés , 
est m u e par des musc les spéciaux, et des g landes 
salivaires t rès-développées la r ecouv ren t toujours 
d 'un endu i t v isqueux. Le cœur est pet i t . Les ar
tères fémora les fo rment des ré seaux admi rab les . 

L E T A M A N O I R A C R I N I È R E — 

MYRMECOPHAGA J VIS AT A. 

Der Yarumi, The Tamanoir ou Great Ant-ealer. 

Nous devons à d 'Azara et à Rengge r u n e des

cript ion excellente de deux espèces de fou rmi 

liers, et le dern ie r est celui qui a le m i e u x fait 

conna î t re les m œ u r s de ces a n i m a u x ; aussi j e 

crois devoir le ci ter t ex tue l l ement . 

« Au P a r a g u a y , dit-il, se t rouvent deux es-
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pèces de fourmil iers . Les Guaranas n o m m e n t 

l 'une yurumi, c 'est-à-dire pet i te b o u c h e , l 'autre 

caguare. 

C a r a c t è r e s . — « L ' y u r u m i por te des soies ro i -

des, serrées, rudes . Cour tes sur la t ê t e , elles 

s 'allongent j u s q u ' à avoir 25 cent . le. long de 

la n u q u e et de l 'épine d o r s a l e , où elles for

ment une crinière ; elles on t de 17 à 40 cent , à 

la queue ; sur t o u t le res te du corps et s u r les 

pattes, elles n ' on t q u e 8 à 10 cent . Ces poils sont 

les uns couchés , incl inés en a r r i è re , les au t re s 

p e n d a n t s ; ceux de la tê te sont droi t s . Les poils 

qui forment la touffe t e rmina le de la q u e u e son t 

comprimés l a t é r a l e m e n t , en forme de fer de 

lance. Le bou t du m u s e a u , les lèvres, les p a u 

pières, la p lante des pieds , sont n u s . La tête est 

d'un gris c e n d r é , mêlé de noi r , les poils y étant 

annelés de gris et de n o i r ; la n u q u e , le dos , les 

flancs, les pat tes de devant et la q u e u e ont la 

môme couleur . La gorge, la poi t r ine , le ven t r e , 

les patles de der r iè re , la face inférieure de la 

queue, sont d 'un b r u n foncé. Une h a n d e noi re , 

large an t é r i eu remen t de 44 à 18 cent . , e t se te r 

minant en poin te , va o b l i q u e m e n t de la tête e t 

de la poi t r ine le long du dos j u s q u ' a u s a c r u m ; 

elle est en tourée d e deux bandes p â l e s , d ' un 

gris clair. Une b a n d e no i re r ecouvre l ' ex t rémi té 

inférieure du bras et les doigts des pa t tes de 

devant ; les par t ies nues du corps sont noires . 

« Les j e u n e s fourmil iers ont u n e te in te p lus 

pâle, et ils n ' on t pas les poils m a r q u é s d ' anneaux 

clairs. 

» L 'yurumi adul te a l m , 4 0 de l o n g ; la queue 

mesure 73 cent . , ou 1 m è t r e e t p lus , si l 'on 

tient compte des poi ls . La longueur totale d e 

l 'animal est ainsi de 2™,40. On t rouve q u e l q u e 

fois de vieux mâles qui dépassent cet te ta i l le . 

« L 'yu rumi n 'a pas , t an t s'en faut, u n e p h y 

sionomie a t t r ayan te . Sa tê te est u n cône long , 

mince, u n peu recourbé en bas à sa par t i e an 

té r i eu re ; son museau est cour t et ob tus . 11 a les 

deux mâchoi res d 'égale l ongueur , l ' inférieure 

étant peu m o b i l e ; l'orifice bucca l r édu i t à une 

fente dans laquelle on peu t , au p lus , i n t rodu i re 

le p o u c e ; les orifices des na r ines d é f o r m e semi -

luna i re ; les yeux pe t i t s et enfoncés ; les oreil les, 

hautes et larges d 'environ 3 cen t . , sont a r r o n 

dies à la par t ie supé r i eu re . Les longs poils qui 

couvrent le cou font pa ra î t r e cet te région plus 

volumineuse q u e le der r iè re rie la t ê t e . Le t ronc 

est gros , informe, c o m p r i m é de h a u t en bas, 

porté sur des j ambes cour t e s . Les avant -bras 

sont larges et muscu leux . Les pat tes de devant 

ont qua t r e doigts , a rmés d 'ongles forts, c o m 

pr imés , semblables à des ser res d 'aigle. L 'ongle 

du p r e m i e r doigt , c ' es t -à -d i re d u doigt in te rne , 

m e s u r e 11 mi l l im. , il est p resque droi t ; celui 

du second doigt est r ecou rbé , t r a n c h a n t à son 

bord in te rne , long de 48 mi l l im. ; le t ro i s ième a 

la m ê m e forme que le p récéden t , est t r anchan t 

des deux côtés, et a 70 mi l l im. de l o n g ; le qua

t r i ème a la forme et les d imens ions d u p remie r . 

Lorsque l 'animal m a r c h e ou se repose , il fléchit 

ses ongles en d e d a n s , c o m m e les doigts de la 

main fermée ; il m a r c h e sur le bord externe de 

la pa t t e , qui por te u n e callosité de r r iè re le doigt 

externe . La p lan te por te aussi que lques peti tes 

cal losi tés; u n e grande se t rouve à son bord pos 

t é r i eu r . Les m e m b r e s de de r r i è re sont moins 

so l idement c h a r p e n t é s que les m e m b r e s a n t é 

r ieurs et le pied, dont la l o n g u e u r est de 22 cen t . , 

a c inq doigts a r m é s d 'ongles un p e u c o m p r i m é s 

sur les côtés, l égè remen t r ecourbés , dirigés en 

avant, et longs de 1 1 à 20 mi l l im. Dans la m a r c h e 

tou te la p l an t e appu ie à te r re . L 'animal por te 

élevée sa q u e u e longue et touffue. 

H La langue, qui n 'a que de 7 à 10 mi l l im. d ' é 

paisseur , a la fo rme d 'un cône t r è s - a l l o n g é ; elle 

est const i tuée p a r deux musc l e s ; sur son plan

che r se t rouven t deux o rganes g landu leux . Elle 

est t r è s -p ro t r ac t i l e , l ' an imal p e u t la projeter j u s 

q u ' à près d 'un d e m i - m è t r e h o r s d e la b o u c h e . » 

M. Roul in a m e s u r é celle d ' un ind iv idu r é c e m 

m e n t m o r t , et la par t ie qu ' i l a fait sort i r de la 

b o u c h e , en t i r an t t r è s -modérémen t , n 'avai t pas 

moins de 42 cent , de longueur . 

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

à cr in ière est p rop re au Pa raguay ; toutefois , il 
n'y est pas abondan t . Quelques na tura l i s tes nous 
a p p r e n n e n t qu 'on le t rouve dans p r e s q u e toute 
l 'Amér ique d u S u d , depuis le Rio de la Pla ta , 
j u s q u ' à la m e r des Caraïbes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Il h a b i t e , 

con t inue Rengger , les endroi t s déser ts ou mé

d ioc remen t peuplés de la par t i e n o r d de cel te 

cont rée . Il n 'a pas de gîte cons tan t , rôde tou t le 

j o u r dans la p la ine , et s ' endor t où la nu i t le 

s u r p r e n d ; il r eche rche à cet effet u n endro i t r e 

couvert p a r de hau tes he rbes ou pa r des bu i s 

sons . On le r e n c o n t r e tou jours seul : en voit-on 

deux , c'est une m è r e avec son pet i t . 

« Sa m a r c h e ord ina i re est u n pas lent ; q u a n d 

il est poursuivi , il galope l o u r d e m e n t , mais pas 

avec assez de rapidi té p o u r q u ' u n h o m m e ne 

puisse l ' a t te indre en m a r c h a n t . 

« Il se nour r i t exclusivement de te rmi tes et de 

fourmis . Avec les ongles de ses pa t tes de devant , 

il bouleverse leurs n ids , a l longe sa langue au 
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mil i eu des insectes , et la re t i re lorsqu 'e l le en est 
couver te : cela se répè te j u s q u ' à ce qu ' i l soit 
rassasié , ou qu ' i l ne paraisse plus aucun insecte . 

« J e n e pour ra i s dire quel le est l ' époque de 
l ' a ccoup lemen t , et la d u r é e de la ges ta t ion. La 
femelle m e t bas u n seul pet i t au p r i n t e m p s , et 
le por te l o n g t e m p s sur son d o s ; l ' a l la i tement 
pa ra î t ê t re de longue d u r é e , et quoiqu ' i l puisse 
déjà suffire à ses besoins , le pe t i t ne qui t te sa 
m è r e que q u a n d celle-ci est de nouveau p le ine . 

« L 'odora t est le sens le plus parfait chez l 'yu-
r u m i ; l ' o rgane en est t rès -déve loppé . Après lui , 
v ient l 'ouïe . La vue para î t ê t re mauva i se . Il fait 
en tendre u n e sor te de b e u g l e m e n t , q u a n d il est 
en co lè re , e t c 'est en quo i consiste sa voix. 

u Le fourmil ier à cr in ière est u n an ima l pais ible 
et t r anqu i l l e , qu i ne fait aucun m a l ni à l ' h o m m e , 
ni aux au t res mammi fè r e s . On peu t le chasser 
l ong temps devant soi, sans qu ' i l che rche à rés is 
t e r . Mais si on le m a l t r a i t e , il se dresse su r ses 
pa t tes de de r r i è re , c o m m e l'a dit d 'Azara , é t end 
ses bras vers son e n n e m i , et che rche à le p r e n d r e 
en t re ses griffes. » 

M. Roul in (1), qu i a été t é m o i n de la r é s i s t ance 
qu ' oppose le t a m a n o i r à ceux qu i l ' a t t aquent , et 
des moyens de défense qu ' i l emplo ie , a écr i t à ce 
sujet que lques pages ple ines d ' in térê t . « L 'ext ra i t 
su ivant de m o n j o u r n a l de voyage, di t - i l , m o n 
t r e r a dans quelles c i rcons tances j e fis, avec cet 
an ima l , une conna issance qu i faillit m e coû te r 
che r . 

« Le 3 février, dans la soi rée , sor tan t p o u r m e 
p r o m e n e r avec le cu ré , j ' a p e r ç u s au loin, dans 
la p la ine , le peti t pâ t re qu i était m o n t é à cheval 
pour r a m e n e r les vaches au cor ra l^ il galopait 
vers nous en chassant devant lui à coups de 
fouet u n t a m a n o i r qu ' i l avait t rouvé u n q u a r t 
d ' h e u r e auparavan t fouillant u n e fourmi l iè re . 

(c Lo r sque nous a p e r ç û m e s l ' a n i m a l , il était 
déjà fatigué, et galopait p r e s q u e à la m a n i è r e 
d ' u n e vache . J e courus vers lu i ,e t l 'ayant a t te in t , 
j e le saisis par la q u e u e , e spéran t l ' a r rê te r . Je n 'y 
aura i s pas réuss i , sans dou te , mais j e dus b i en 
tô t cesser mes efforts, en e n t e n d a n t le pet i t pâ t r e 
m e cr ier d 'une voix effrayée que j ' a l la is m e faire 
t u e r . 

« Quoique j e ne visse pas bien en quoi pouvai t 
consis ter le dange r , c o m m e déjà j e m 'é ta i s a t t i ré 
p lus d 'une fâcheuse aven tu re p o u r n 'avoir pas 
voulu croi re à l 'expér ience des gens du pays , j e 
cédai ce l te fois au p r emie r aver t i s sement , et j e 

(1 ) F. Roulin, Histoire nat. et Souvenirs de voyages. 
Puris, p. 239. 

r e c o n n u s , au m o m e n t m ê m e , que l 'obst inat ion 
m ' e û t coûté che r . A pe ine avais-je lâché pr ise , 
que l 'animal , s 'ar rê tant b r u s q u e m e n t , se leva sur 
ses pieds de de r r i è re , c o m m e l ' eû t pu faire u n 
ours , et , se r e t o u r n a n t vers moi par u n m o u v e 
m e n t rap ide , semblable à celui d 'un faucheur , 
t raça dans l 'air, avec son bras é t endu , un cerc le 
dans lequel il s 'en fallut de bien peu que j e ne 
fusse c o m p r i s : j e vis passer à 2 pouces de ma 
ce in ture u n ongle t r a n c h a n t qu i m e paru t alors 
long d 'un demi-pied , et qu i , si j ' e u s s e fait un pas 
de plus , m ' a u r a i t infai l l iblement ouver t le ventre 
d 'un flanc à l ' au t re . Un g r o n d e m e n t de colère , 
qui a c c o m p a g n a i t cet te d é m o n s t r a t i o n déjà pa r 
e l l e -même assez significative, m e fit c o m p r e n d r e 
qu ' i l y aura i t de la t émér i t é à r e c o m m e n c e r u n 
e n g a g e m e n t avec u n e n n e m i dont les mains 
é ta ient beaucoup m i e u x a r m é e s que les m i e n n e s ; 
j e con t inua i donc la chasse en s imple spec ta teur . 
Le pet i t pâ t re , qui man ia i t son cheval avec b e a u 
coup d 'adresse , pa rv in t à condu i r e le t a m a n o i r 
j u s q u ' a u cen t re d u village ; arr ivé là, le pauvre 
an ima l , qui n e pouvai t p r e s q u e plus cour i r , se 
réfugia sous le por t ique de l'église ; on appor ta 
b ientô t , des maisons voisines, p lus ieurs Iazos au 
moyen desquels on s'en r e n d i t m a î t r e , et on 
l ' amena , lié par la tê te et les deux pat tes de de
van t , a u mi l i eu de la place du village. Au b o u t 
de que lques ins tants , il p a r u t avoir renoncé à 
t o u t e rés i s tance , e t j e profitai de ce m o m e n t 
p o u r en faire u n dess in . T a n t q u e j e res ta is à u n e 
cer ta ine d i s tance , il se tenai t c o m p l è t e m e n t i m 
mob i l e . S'il m ' a r r iva i t , a u con t r a i r e , de m ' a p -
p r o c h e r p o u r m i e u x voir q u e l q u e dé ta i l , il se 
me t t a i t aussi tôt en mesu re de se dé fendre , non 
p lus , c o m m e la p r e m i è r e fois, en se levant d e 
bout et che r chan t à m e frapper , mais en se p la 
çant sur le dos et ouvrant ses bras p o u r m e saisir . 

« Cette a t t i t u d e de défense, la mei l l eure p e u t -
ê t re q u e pût p r e n d r e l ' an imal , ce rné de toutes 
pa r t s c o m m e il l 'était en ce m o m e n t , n 'es t pas 
celle qu' i l chois i t quand il n 'es t m e n a c é que d 'un 
seul côté : a lors , a u lieu de se renverser , il se 
con ten te de s 'asseoir, et , faisant face à son e n 
n e m i , il le m e n a c e de ses terr ibles ongles . 

«. On p r é t e n d , dit d 'Azara , que , lo r sque le j a 
guar voit le t a m a n o i r ainsi sur ses gardes , il 
n 'ose pas l ' a t taquer , et lorsqu' i l s'y hasa rde , ce 
lui-ci le saisit et ne le lâche q u ' a p r è s lui avoir 
fait pe rd re la vie en lui enfonçant ses griffes dans 
le corps ; de sorte qu' i l arr ive parfois que l ' un 
et l ' au t re d e m e u r e n t sur l ' a r ène . . . 11 est cer
ta in , ajoute no t re a u t e u r , que c 'est de cette 
m a n i è r e que se défend le t a m a n o i r . Mais il n 'est 
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pas croyable qu 'e l le lui suffise con t re le j a g u a r 

qui peut le tuer d 'un coup de pa t t e ou d 'un coup 

de dent, et qui est beaucoup t rop agile p o u r se 

laisser saisir par un ê t re aussi lourd . 

« La première fois q u e j ' a i en tendu par le r de 

ces étranges lut tes qu i ne finissent q u e pa r la 

mort des deux antagonistes (car l 'histoire s 'en 

raconte dans les l lanos de la Nouvel le-Grenade, 

comme dans les pampas du Paraguay) , j e n'y ai 

pas ajouté plus de foi q u e d 'Azara. Main tenan t 

je ne les t iens plus pour impossibles : s eu lement , 

je crois qu'el les ne peuven t être que fort rares 

et qu'elles doivent s 'engager t ou t a u t r e m e n t 

qu'on ne le d i t . Le j a g u a r ne d o n n e guère à l 'a

nimal dont il veut faire sa proie , le t emps de se 

mettre sur ses gardes : il fond sur lui à l ' i m p r o -

viste, l 'at teint en deux ou t rois bonds , et souvent 

le terrasse d 'un seul coup . Il arr ive pou r t an t , 

parfois, que ce p r e m i e r coup por te à faux, et 

alors l 'agresseur se t rouve u n m o m e n t dans u n e 

situation que lque peu c r i t ique , car il est c o m m e 

BHEHM. 

pros t e rné aux pieds de son e n n e m i , et p o u r 
ainsi dire à sa d iscré t ion . Ce m o m e n t est, à la 
v é r i t é , fort c o u r t ; ma i s , convenab lemen t e m 
ployé, il peu t changer la face du c o m b a t ; on a 
vu, par exemple , une mu le frapper du pied de 
devant le j a g u a r à la tête et lui fracasser le c râne ; 
un t a m a n o i r , en pareil cas, c h e r c h e r a à lui j e t e r 
les bras a u t o u r d u corps, et s'il parv ient à le sai
sir, l ' é t re in te sera ter r ib le . 

« On dit q u e lorsque le t amano i r est pa rvenu 
à se c r a m p o n n e r , au moyen de ses grands on
gles, au corps de l ' ennemi qu i a eu la m a l a 
dresse de se laisser saisir, r ien ne peu t lui faire 
lâcher pr ise , e t que, m ê m e après la mor t , ses 
bras conservent la posi t ion qu' i ls avaient au m o 
m e n t de la de rn iè re étreinte.. M. S c h o m b u r g k , 
qui n e r ega rde pas le fait c o m m e impossible , b ien 
qu' i l n 'a i t pas eu l 'occasion de le consta ter par 
lu i -même, suppose q u e , dans ce cas , la ré t rac t ion 
des pha langes unguéa les se ma in t i en t en ver tu 
de la r igidi té qu ' acqu iè ren t , après la mor t , tous 
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les musc les , et en pa r t i cu l i e r les fléchisseurs des 
doig ts . Mais, c o m m e l ' ins tant où le système m u s 
cula i re cesse d 'agir sous l ' influence de la volonté 
est séparé pa r u n l ong in terval le de celui où 
c o m m e n c e à appa ra î t r e le p h é n o m è n e de la ro i -
deu r cadavér ique , il semble q u e le j a g u a r aura i t 
p lus que le t emps suffisant p o u r se d é g a g e r ; 
l 'explication du savant voyageur me semble donc 
difficile à a d m e t t r e . » 

La t endance q u ' o n t les ongles à res te r repl iés , 
i n d é p e n d a m m e n t de tou te act ion m u s c u l a i r e , 
r end ra i t m i e u x c o m p t e , selon M. Roul in , de ces 
e m b r a s s e m e n t s d u t a m a n o i r , pers i s tan t m ê m e 
après la m o r t . 

K Dans les c i rcons tances o rd ina i res , poursu i t -
il, le t a m a n o i r , à ce qu ' i l pa ra î t , se laisse t u e r 
sans opposer a u c u n e rés i s tance . « J ' en ai tué p l u -
« s ieurs , dit d 'Azara, en leur d o n n a n t des coups 
o d 'un g r o s b â t o n s u r l a t ê t e , e t j ' y a l l a i s s a n s p l u s d e 
« p r écau t i on que si j ' ava i s frappé sur u n e souche.» 
J e suis t r è s -po r t é à c ro i re que ces glor ieux ex
ploits sont , en effet, sans dange r p o u r l ' h o m m e 
qui conna î t les hab i tudes de l ' a n i m a l ; mais j e 
n e suis pas b ien sûr qu ' i l en soit t o u t à fait de 
m ê m e p o u r u n chasseur inexpér imen té tel que 
j e l 'étais en 1824, e t que l 'était en 1537 le capi
ta ine J e a n Tafur , u n des officiers de l 'expédi t ion 
de Quesada . 

« Cette expédi t ion, qu i a m e n a la découver te 
et la conquê te du p l a t eau de Bogota , fut env i 
ronnée de dangers de tou te sor te , et, à p lus ieurs 
r e p r i s e s , la famine m e n a ç a d 'une des t ruc t ion 
complè te la pet i te t r o u p e , don t les flèches e m 
poisonnées des sauvages avaient déjà fort éclairci 
les r a n g s . Ce fut à l 'une de ces époques de di
sette que Tafur fit r encon t r e d ' un t a m a n o i r : le 
voir de loin dans la p l a i n e , ga loper vers lu i , 
l ' a t t e indre et le f rapper d 'un coup de l ance , ce 
fut l'affaire d ' u n ins tan t . Cependan t , le bois de 
la lance s 'é tant r o m p u dans le c h o c , l ' an ima l , 
blessé, au lieu de songer à fuir, se j e ta su r la 
c roupe du cheval dans laquel le il enfonça ses 
ongles redou tab les . Percé d ' u n second coup de 
lance par un pié ton qu i était a c c o u r u à l 'aide du 
cavalier, le fourmil ier se laissa glisser en bas : 
mais ce fut p o u r embras se r les deux j a m b e s d u 
cheval , qu i n e p u t s'en déba r ra s se r en r u a n t 
qu ' ap rès que Tafur eu t pris le par t i de sau te r à 
t e r r e . A ce m o m e n t m ê m e , les deux chasseurs 
c r u r e n t q u e l e u r pro ie allait leur é chappe r . Un 
t ro is ième coup de lance , pou r t an t , a t te igni t l 'a
n ima l et le j e t a sur le flanc; mais , j u s q u ' a u der 
n ie r m o m e n t , il con t i nua à se défendre . » 

C'est à peu p rès là t o u t ce que n o u s conna i s 

sons du fourmi l ie r à c r in i è re . Nous a jouterons 
qu ' en m a r c h a n t , il t ient sa tête p e n c h é e , le m u 
seau t o u c h a n t le sol, et qu' i l po r t e sa q u e u e 
ho r i zon t a l emen t , la cr in ière re levée, ce qui le 
fait pa r a î t r e p lus h a u t qu ' i l ne l 'est r ée l l emen t . 

Des observa teurs r écen t s on t t r ouvé dans son 
e s tomac de la t e r r e et de pet i t s m o r c e a u x de 
bois , qu ' i l avale avec les fourmis . On a voulu en 
conc lu re qu ' i l se nourr i ssa i t de ma t i è res végé 
tales ; d ' au t re s na tura l i s tes d i sen t qu' i l n 'avale 
ces subs tances que pour faciliter sa digest ion. Ce 
qui est ce r t a in , c'est qu ' i l m a n g e aussi des clo
por t e s , des sco lopendres , des vers de pet i te tai l le . 
Il gue t te ra i t l o n g t e m p s les vers , e t bro iera i t avec 
ses ongles v igou reux les t roncs d 'a rbres m o r t s , 
pour se les p r o c u r e r . 

Chasse. — On chasse r a r e m e n t le fourmi
lier à c r in i è r e . Le rencontre- t-on par hasa rd dans 
la c a m p a g n e , q u e l q u e s coups de bâ ton sur la tête 
suffisent p o u r le tue r . On devrai t le p ro téger plu
tôt q u e de le dé t ru i r e ; il est t rès-u t i le en dévo
uant les fourmis et les t e rmi t e s , espèces si n o m 
breuses dans cer ta ins cantons du Paraguay , 
qu 'e l les y r e n d e n t t ou t e cu l tu re imposs ib le . 

Le j a g u a r et le c o u g u a r sont , avec l ' h o m m e , 
les seuls ennemis du t a m a n o i r . 

C a p t i v i t é . — « J ' a i eu, p e n d a n t l o n g t e m p s , dit 
encore Rengge r , u n t a m a n o i r qui n 'é ta i t pas âgé 
d 'un an , l o r sque j e le r e ç u s . On l'avait pr is avec 
sa m è r e dans u n e mé ta i r i e , sur la rive gauche du 
Nexay; cel le-ci m o u r u t b i en tô t . J e l 'élevai en lui 
d o n n a n t d u lait, des fourmis et de la viande h a 
chée . Il h u m a i t le la i t ou y t r empa i t sa l angue et 
la re t i ra i t ensui te , en en t r a înan t ainsi que lques 
gou t tes . Il chassa i t les fourmis dans la cour et 
au tour de la maison . Q u a n d il avait senti une 
fourmi l iè re , il la c reusa i t j u s q u ' à ce q u e beau 
coup de fou rmis appa rus sen t ; il p r o m e n a i t alors 
sa l angue s u r elles, et en p rena i t ainsi des cen ta i 
nes à c h a q u e fois. D'Azara croit que l ' yu rumi 
da rde et r e t i r e sa l angue deux fois par seconde ; 
ce n 'é ta i t pas ce q u e faisait m o n capt i f : il ne lan
çait et n e r a m e n a i t pas u n e fois p a r seconde sa 
langue. Les fourmis res ta ien t moins collées à cet 
o r g a n e , c o m m e l ' annoncen t tous les au teurs , 
qu 'e l les ne s'y c r a m p o n n a i e n t avec leurs mandi 
bules , a insi qu 'e l les le font tou jours lorsqu'el les 
sont i r r i t ées et qu 'e l les r e n c o n t r e n t un corps 
é t r anger . Les t e rmi t e s , par con t r e , faibles et sans 
d é f e n s e , son t r e t enues pa r l ' endu i t v isqueux. 
Mon y u r u m i n e m a n g e a i t pas indifféremment 
tou te espèce de fourmis ; il préféra i t celles qui 
n 'ava ient n i p i q u a n t s , n i fortes m a n d i b u l e s ; il ne 
t o u c h a i t pas à u n e tou te pet i te espèce , qu i exhale 
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une odeur fétide. Quan t à la v iande hachée , dont 

je le nourris p e n d a n t q u e l q u e t e m p s , il fallut 

d'abord la lui i n t rodu i r e dans la bouche ; p lus 

tard, il la pr i t avec sa l a n g u e , c o m m e il p rena i t 

les fourmis . 

« La moit ié de la j o u r n é e , et tou te la nui t , il 

dormait , mais sans se choisir , à cet effet, une 

place spéciale. Il se coucha i t sur le flanc, un peu 

enroulé sur l u i - m ê m e , la tête en t re les pattes de 

devant, les m e m b r e s ramassés et recouver t s avec 

sa queue ; lorsqu ' i l ne d o r m a i t pas , il rôdai t dans 

la cour, che rchan t des fourmis . Au c o m m e n c e 

ment, il enfonçait t o u t le m u s e a u dans les four

milières; les insectes lui coura ien t alors sur le 

nez, et il savait à mervei l le les en faire t o m b e r 

avec ses pat tes de devant . 

« Quoique t r è s - j e u n e , m o n t amano i r était 

t rès-vigoureux. Lorsqu ' i l avait fléchi ses ongles , 

je ne pouvais les lui é tendre de force. 

« Il mont ra i t p lus d ' in te l l igence qu 'on n ' en 

rencontre d 'ordinai re chez les éden tés . Sans r e 

connaître les pe rsonnes , il s'en approcha i t ce 

pendant, les chercha i t , recevai t l eu r s caresses 

avec plaisir, joua i t avec elles, g r impai t volont iers 

dans leur sein. Il n 'é tai t c e p e n d a n t pas obéissant , 

n'arrivait pas à l ' appe l , quoiqu ' i l l 'eût compr i s , 

ce qu ' indiquai t le m o u v e m e n t de la tê te . Il v i 

vait en bons t e r m e s avec tous les a n i m a u x d o 

mestiques; se laissait m ê m e t o u r m e n t e r , sans se 

fâcher, pa r que lques oiseaux, p a r des p in tades 

que j 'avais apprivoisées. Quand on le mal t ra i ta i t , 

il grognait et chercha i t à se défendre avec ses 

griffes. » 

Dans ces derniers t e m p s , on est pa rvenu à 

amener quelques tamanoi rs vivants en A n g l e 

terre et en Espagne , et à les ga rde r p e n d a n t que l 

ques mois. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Indiens , seuls, 

mangent la cha i r d u t a m a n o i r à cr in ière et 

utilisent sa peau . Les paysans du Pa raguay croient 

que celle-ci, mise sous les couver tu res , est un 

excellent préservatif con t re les m a u x de re ins . 

L E S T A M A N D Ú A S — TAMADUA. 

Die Ameisenfresser, The Tamandúas. 

C a r a c t è r e s . — Les t a m a n d ú a s ont u n e tôte 

moins allongée q u e les t amano i r s ; u n pelage 

moins épais et moins g ross i e r ; u n e q u e u e en 

partie n u e et p r éhens i l e . La forme de leurs pieds 

est à peu près la m ê m e que celle des t amano i r s . 

M œ u r s . — Leurs m œ u r s diffèrent. 

L E T A M A N D U Á T I U D A C T Y L E — TAMANDUÁ 

TRIDACTYLA. 

Der dreizehige Ameisenfresser ou Caguaré) Thé 
Tamandwii 

Cette espèce (fig. 121) est le caguaré des Gua

rañas , le fourmilier moyen ou à trois doigts (ou 

plu tô t à trois ongles) des a u t e u r s . Comme nous 

l ' a p p r e n d d ' A z a r a , le n o m decaguare signifie « le 

p u a n t de la forêt , » et cet te appel la t ion est fon

dée . Les Espagnols n o m m e n t cet an ima l petit 
fourmilier, les Por tuga i s tarnadua. 

C a r a c t è r e s . — Il a a u p lus u n m è t r e de long , 

sur lesquels le corps p r e n d 66 cent , env i ron ; 

la q u e u e a pa r conséquen t 44 cent . ; sa h a u t e u r 

est de 33 à 36 cent . Il a donc à peu près la m o i 

tié d e la taille de l 'espèce p r é c é d e n t e , à laquel le 

il ne le cède pas pour la la ideur ; mais sa tête est 

moins a l longée, son m u s e a u moins p roéminen t ; 

il a la mâcho i r e supé r i eu re p lus longue q u e l ' in 

fér ieure ; les oreil les ovales et écar tées de la tê te ; 

le cou gros , le t r o n c large ; les ongles des pat tes 

de devant r ecourbés , c o m p r i m é s s u r les côtés , 

longs de 23 à S5 m i l l i m . ; ceux des pa t tes de 

der r iè re p lus cour t s , moins r e c o u r b é s et égaux 

en t re eux . La q u e u e est épaisse, cy l ind r ique , 

t r o n q u é e . Les muscles sont assez v igoureux p o u r 

en faire u n e queue p renan te . Le corps est r ecou

vert de poils ro ides et luisants , u n peu c répus J 

ceux de la tête sont cour ts , les aut res ont 8 cent , 

de long. A l 'angle supé r i eu r de l 'omopla te est 

u n e sor te de ra ie formée pa r des poils inc l inés 

les u n s en avant, les au t res en a r r i è r e . Le pe lage , 

sauf un cercle Hoir a u t o u r de l 'œil , est d ' u n 

blanc j a u n â t r e à la tê te , à la n u q u e , au dos , à la 

poi t r ine , aux m e m b r e s de devant à par t i r d u 

mi l ieu de l ' avant -bras , aux m e m b r e s de der 

r ière à par t i r d u g e n o u ; u n e bande noire p a r t 

d u c o u , passe pa r -de s sus l ' é p a u l e , longe les 

flancs en s 'élargissant r a p i d e m e n t , et r e c o u v r e 

c o m p l è t e m e n t les cuisses. La pointe du m u s e a u , 

les lèvres, les paupières , la p l a n t e des p ieds , sont 

nues et no i res , les oreilles et la q u e u e sont c o u 

vertes de poils r a res . 

Les j eu n es a n i m a u x sont d 'un blanc j a u n â t r e : 

ce n 'es t qu ' à l 'âge de deux ou trois ans qu ' i ls 

p r e n n e n t la livrée de l ' adul te . 

L 'espèce offre d'assez g randes var ié tés . O n 

trouve des individus chez lesquels il n 'y a p a s de 

cercle no i r a u t o u r de l 'œ i l ; d ' au t res chez les-* 

quels le b lanc j a u n â t r e est r emp lacé par du griá 

ou du r o u x j a u n â t r e ; d ' au t res qu i sont entière- 1 

m e n t j aunâ t res , e tc . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal 
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cur i eux h a b i t e les m ê m e s cont rées que le t a m a 

no i r à c r in iè re , et arr ive j u s q u ' a u Pé rou . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ail Brési l 

et au Pa raguay , on le t rouve pa r tou t dans les 
cantons soli taires, à la lisière des forêts, dans les 
buissons, et quelquefois m ê m e j u s q u ' a u voisi
nage des hab i t a t ions ; Ses hab i tudes ne sont pas 
exclus ivement t e r res t res . Quo ique ses m o u v e 
ments soient lents c o m m e ceux des paresseuxj 
il g r impe cependan t su r les a rbres avec assez 
d 'agi l i té . Il se ser t con t inue l l emen t de sa q u e u e 
p r enan t e p o u r se ma in t en i r en équ i l ib re . P o u r 
do rmi r , il se c o u c h e s u r le ven t re , s 'assujett i t 
avec sa q u e u e , fléchit la tê te su r la po i t r ine , e t 
la r ecouvre avec ses pat tes de devant . C o m m e le 
t amano i r , il se n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t de four
mis , su r tou t de celles qu i vivent sur les a rb r e s . 
Le pr ince de W i e d n ' a r e n c o n t r é dans l ' es tomac 
du t amano i r que des te rmi tes , des fourmis , des 
larves de ces insectes . On y t rouve éga lement do 

la t e r r e , depe t i t s morceaux de bois . II pa ra i t qu ' i l 
m a n g e aussi du mie l , ce qui lui a valu dans que l 
ques contrées le n o m à'oso melero. Sa marche 
est u n p e u p lus r ap ide q u e celle du t a m a n o i r ; 
ma i s , en s o m m e , c'est un an ima l paresseux et s tu
p ide . Il fait t r è s - ra remen t en t endre sa voix. Au 
p r i n t e m p s , la femelle m e t bas un pet i t , et le 
por te l o n g t e m p s sur son dos. 

M.Rou l in (1), p e n d a n t son séjour en Amér ique , 
ne p u t observer le t a m a n d u a ; mais à San Martin, 
où cet an ima l est c o n n u , le cu r é lui app r i t q u ' o n 
le n o m m e Dominus vobiscum, à cause de l ' hab i 
t ude qu ' i l a d 'ouvr i r les bras c o m m e le fait le 
p rê t r e , à l ' au te l , au m o m e n t où il p r o n o n c e ces 
paro les . C'est u n e a t t i tude de défense, e t l 'animal 
la p r e n d , m ô m e quand il est sur u n a rbre , en 
voyant a p p r o c h e r u n chien ; s e u l e m e n t alors il 
se t ient d 'ord ina i re par u n e de ses m a i n s . 

(1) F. Ti oui il), Histoire nat. et souvenirs de voyage. Paris, 
p. 2b0. 
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Fig. 122. Le Cyelothure à deux doigts. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le t a m a n d u a , s u r t o u t 

lorsqu'il est i r r i té , r é p a n d u n e forte o d e u r de 

musc , qui pénè t re sa chair et la r end i m m a n 

geable pour un E u r o p é e n . Les Ind iens , pa r con

tre, et les nègres s'en font u n régal , et dressent 

des t rappes pour le p rend re . Les chasseurs b r é 

siliens ut i l isent sa p e a u : ils en font des capu

chons pour les ba t te r ies de leurs fusils. 

L E S C Y C L 0 T I 1 U R E S — CYCLOTIIURUS 

Die Ameisenkletterer. 

C a r a c t è r e s . — Les cyclothures , qu 'on a aussi 

géné r iquemen t n o m m é s dionix, rnyrmidons, dï-
dactylcs, se d i s t inguent des au t res m y r m é c o p h a -

g idés , pa r u n e tè te e t u n e langue bien plus 

courtes ; un corps plus t r a p u ; u n e q u e u e épaisse 

à la base, d é n u d é e en dessous sur u n e grande 

é tendue , plus longue que le corps et p renan te . 

Leurs pieds diffèrent par leur forme de ceux des 

deux genres p r é c é d e n t s : ceux de devant son t 

s e u l e m e n t a rmés de deux ongles ; ceux de der

r i è re en on t q u a t r e . 

L 'espèce sur laquelle ce genre repose est pres

que exc lus ivement a rbor ico le . 

I . E C Y C I . O T H U R E A D E U X D O I G T S — CYCLOTIIURUS 
DIBJCTYLUS. 

Der zweizfhige Ameisenkletterer, The Utile Ant-eater. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 122) est la 

plus peti te de la famille. Elle a la taille de l ' écu
reui l , soit environ 40 cent . , sur lesquels 29 cent , 
appa r t i ennen t à la q u e u e , son pelage est soyeux, 
roux sur le dos , gris sous le ventre ; les poils sont 
d 'un gris b r u n à la r ac ine , pu is noirs et d ' un 
j a u n e b r u n à la po in te . On r encon t r e que lques 
var ia t ions de couleur . 

La s t ruc tu re in te rne diffère no t ab l emen t de 
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celle des t amanoi r s et des ta rnandnas . Quoique 
d ' une forme assez l o u r d e , ce pet i t an ima l , par 
la beauté d u pe lage , pa ra î t u n ê t re grac ieux . 

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

dispersion est res t re in te . On ne l'a r e n c o n t r é j u s 
qu ' i c i q u e dans le nord du Brési l et au P é r o u , 
en t r e le 16° de la t i tude sud et le 6 ° de la t i tude 
nord . Dans les m o n t a g n e s , il a r r ive souvent j u s 
q u ' à u n e a l t i tude de 650 mè t re s au-dessus du 
niveau de la m e r . Il est p a r t o u t r a re , et il é chappe 
fac i lement aux regards du chasseur , t an t à cause 
de son habi ta t au mil ieu des forêts les plus 
épaisses, q u e de sa faible ta i l le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C o m m e les 

au t res m y r m é c o p h a g i d é s , le cyc lo thure vi t so

li taire : c 'est t ou t au p lus si, a u m o m e n t du r u t , le 

mâle e t la femelle vont e n s e m b l e . Ses hab i t udes 

sont n o c t u r n e s ; il do r t p e n d a n t t o u t le j o u r en t r e 

les b r a n c h e s . Ses m o u v e m e n t s sont lents et m a l 
a d r o i t s ; c e p e n d a n t il g r i m p e avec agi l i té , mais 
aussi avec p r u d e n c e e t t ou jou r s en faisant usage 
de sa q u e u e . 

Use n o u r r i t de fou rmis , de t e rmi t e s , p e u t - ê t r e 
aussi d 'abei l les et d ' au t re s pet i t s insectes q u i 
vivent sur les a r b r e s . Lorsqu ' i l a pr is u n e pro ie 
u n peu v o l u m i n e u s e , il s 'assied, di t -on, c o m m e 
l ' écureui l , e t la p o r t e à sa b o u c h e avec ses pa t tes 
de devant . 

Lo r squ ' on l ' a t t aque , il c h e r c h e à se d é f e n d r e ; 
mais il est t r op faible p o u r pouvoi r rés is ter au 
m o i n d r e e n n e m i ; il s u c c o m b e m ê m e sous les a t 
t aq u es des h i b o u x de m o y e n n e tai l le . 

On ne sai t r i en de sa r e p r o d u c t i o n . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . —
 Tf"» Inrtipns mann-pnt 

sa cha i r . 

LES M ANIDES — MANES 

Die Schuppenthicre. 

C a r a c t è r e s . — a Les m a n i d é s sont des four

mi l ie rs à écail les, n E n ces que lques mot s , Giebel 

ca rac té r i se le t ro i s ième g roupe des fouisseurs . Il 

ne les r e g a r d e que c o m m e u n genre de fou rmi 

l ie rs , tandis que nous en faisons u n e famil le . A la 

vér i té les m a n i d é s n e sont q u e des m y r m é c o p h a 

gidés à éca i l les , mais les différences en t r e ces 

d e u x g roupes sont n e t t e m e n t t r anchées : u n e 

grande pa r t i e de leur corps est recouver t d ' appen

dices co rnés , disposés c o m m e les tui les d ' u n toi t , 

ou m i e u x c o m m e l e s é c a i l l e s d ' u n e p o m m e de p in . 

Ces o rganes sont t rès -carac té r i s t iques , car on 

n 'en t rouve de semblables chez aucun a u t r e m a m 

mifère . 

Les man idés on t encore p o u r ca rac t è r e u n 

corps a l longé ; une q u e u e longue ; des j a m b e s 

cour tes , t e r m i n é e s pa r c inq doigts a rmés d 'on

gles fouisseurs t rès - robus tes ; u n e t ê t e pet i te ; u n 

m u s e a u con ique , p o i n t u ; le m e n t o n , la face i n 

fér ieure d u corps e t la face i n t e rne des j a m b e s 

seuls dégarn i s d 'écail lés ; celles-ci sont r h o m -

b o ï d a l e s ; u n e de leurs po in tes pénè t r e dans la 

peau ; leurs bords sont t r a n c h a n t s , d u r s et so 

lides ; elles peuven t ê t r e poussées de côté et d ' au 

t r e , ê t re levées ou abaissées . Lo r sque l ' an imal se 

rou le en boule , ces écailles se soulèvent ; l eu r 

po in te e t l eu r s bo rds t r anchan t s fo rmen t sa i l l i e d e 

c h a q u e côté e t cons t i tuen t u n puissant moyen de 

défense. P e n d a n t la m a r c h e , il peu t aussi les hé 

risser. En t r e les écailles e t aux par t i es nues se 

t rouven t des poils m i n c e s ; ceux du ven t re t o m 
ben t souvent c o m p l è t e m e n t . L e m u s e a u est d é 
garn i d 'écail lés et r ecouve r t d ' u n e p e a u c o r n é e . 

La s t r u c t u r e i n t e rne a de g rands r appor t s avec 
celle des m y r m é c o p h a g i d é s , mais p r é s e n t e ce
p e n d a n t que lques pa r t i cu la r i t é s r e m a r q u a b l e s . 
Les mâcho i r e s sont dégarn ies de den t s . Il y a de 
qua torze à dix-neuf ver tèbres dorsales , c inq 
lomba i r e s , t ro is sacrées , et de v ingt -qua t re à qua - ' 
rante-six cauda les . Les côtes sont l a r g e s ; l eu r s 
car t i lages s'ossifient p r e s q u e c o m p l è t e m e n t avec 
l 'âge. Le s t e r n u m est la rge . Les os mala i res sont 
très-forts, et les os d u ca rpe on t une g rande soli
di té . Un musc l e peauc i e r , t rès- large , d e s c e n d a n t 
des deux côtés de la colonne ve r t éb ra le , c o m m e 
chez le hér i sson , p e r m e t à l ' an imal de se rou le r 
e n bou le . L a l angue est longue e t p ro t rac t i l e . 
Des glandes sal ivaires, ex t r ao rd ina i r emen t déve
loppées , qu i a r r ivent p r e s q u e j u s q u ' a u s t e r n u m , 
sécrè ten t le l iquide v isqueux qu i la couvre . 

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

sont p rop res à l 'Afr ique cen t ra le , au sud de l'A
sie, et à que lques îles de l ' a rchipel Ind ien . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils hab i t en t 

les s teppes et les forêts, les pla ines et les m o n t a 
gnes . Us vivent soli taires dans des t rous qu' i ls se 
creusent e u x - m ê m e s , y res ten t cachés tou t l e jour 
et n ' en sor tent q u e la n u i t . Dans le Kordofhan, 
j e vis de n o m b r e u x t rous de l 'espèce dédiée à 
T e m m i n c k , espèce bien connue des Arabes sous 
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le nom A'Abu-khirfa. Une seule fois, c ependan t , j e 

pus m'en p r o c u r e r un ind iv idu . L a p l u p a r t d e c e s 

trous é t a i e n t i n h a b i t é s . Il est donc probab le q u e , 

comme les fourmiliers et les ta tous , les man idés 

se creusent u n t rou au lever du j o u r , s'ils t rouvent 

trop long de regagne r leur c o m m u n e d e m e u r e . 

Comme on a pu l 'observer su r des a n i m a u x cap 

tifs, ils d o r m e n t t ou t le j o u r , la tête cachée sous 

la queue . A la t o m b é e de la nui t , ils se réveil

lent et se me t t en t en quê te de n o u r r i t u r e ; l eu r 

marche est lente ; celle du manis Temminckii est 

toute par t icu l iè re . 11 m a r c h e su r ses pa t tes de 

derr ière , son corps é t an t p resque hor i zon ta l , sa 

tête penchan t à t e r r e , ses pat tes de devant pen 

dant de façon à ce que les ongles t ouchen t pres 

que le sol, et sa q u e u e servant de poin t d ' appu i . 

Notre figure 125 le rep résen te dansce t t e a t t i tude ; 

elle a été dessinée pa r m o n ami Heugl in , qu i a 

eu longtemps u n de ces a n i m a u x en captivi té . 

Souvent m ê m e ce manis n e se ser t pas de sa 

queue ; il la po r t e é t endue ou m ê m e relevée en 

l 'a ir ; parfois, il se dresse p o u r r ega rde r t ou t a u 

tour de lui. 

Tous les m o u v e m e n t s des man idés sont lents ; 

c'est au plus s'ils peuvent faire que lques bonds 

r ap ides , mais ma lad ro i t s . Cependan t , ils sont 

capables de g r imper . T e n n a n t a observé cela 

chez le pangol in des Malais, ou cabalaya, c o m m e 

on le n o m m e à Ceylan. « J 'avais toujours c ru , 

dit-il, le pangol in incapable de g r i m p e r aux 

arbres. Mais j e m e suis conva incu du c o n t r a i r e . 

J 'ai vu u n de ces a n i m a u x , que j ' ava i s en cap t i 

vité, g r imper su r les a rb re s avec adresse , a u 

moyen de ses ongles et de sa q u e u e , avec lesquels 

il se c r a m p o n n a i t à l ' a rb re . » Un a u t r e ind iv idu 

qu'observa Bur t , che rcha i t tou jours à g r i m p e r 

aux parois ; et d 'aut res voyageurs m ' o n t assuré 

que les manidés se servaient des écail les un peu 

hérissées de leur queue p o u r se ma in t en i r su r 

les a rbres . 

Jamais on n ' a en t endu la voix des m a n i d é s : 

c'est à peine s'ils p rodu i sen t u n e sorte de ronfle

ment . L e u r vue et l eu r ouïe para issent très-fai

bles ; l 'odorat m ê m e , qui cependan t les guide 

dans leurs chas se s , s emble t r è s - p e u déve 

loppé. 

On ne sait r ien d e cer ta in au sujet de leur r e 

product ion. La femelle n ' a q u ' u n peti t pa r por

tée, qui na î t couver t d 'écail lés mol les , celles du 

museau é tan t peu développées, et qui m e s u r e 

33 cent, de long. 

C a p t i v i t é . — Avec de bons soins, les man idés 

suppor tent la capt ivi té . On les n o u r r i t assez faci

lement de lait , de pa in , m ê m e de graines ; les in

sectes c e p e n d a n t res ten t l e u r n o u r r i t u r e p r é f é r é e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les indigènes m a n 

gent leur cha i r , qu ' i ls t r o u v e n t de bon goût . Us 

l'ont de leurs écailles divers o r n e m e n t s . 

L E S P A N G O L I N S - MANIS. 

Die Schuppenthiere, The Manis. 

Les carac tères de ce genre é t a n t les m ê m e s 

q u e ceux de l a famille à laquel le il sert de 

type, n o u s nous abs t i endrons de les répé te r ici , 

pour ne nous occupe r que de l ' é t ude de que lques 

espèces don t nous s o m m e s à m ê m e de d o n n e r 

les dessins. 

L E PANGOLIN T É T R A D A C T Y L E — NÂN1S 

TETRADACTYLA. 

Das langschwânzige Schuppenthier, The Phatagin. 

C a r a c t è r e s . — L e pangol in té t radac ty le (fig. 123) 

ou à longue q u e u e , c o m m e on l'a aussi n o m m é , a 
un peu plus de 1 m è t r e de long, mais la q u e u e 

compte p o u r 66 c e n t . ; sa h a u t e u r , au gar ro t , est 

de 14 cent . Chez les j e u n e s an imaux , la queue 

est re la t ivement plus l ongue , ca r elle a p lus du 

double de la l o n g u e u r du corps ; elle n e para î t 

d i m i n u e r que plus t a r d , à mesu re que le corps 

a u g m e n t e . Celui-ci est p r e s q u e cy l indr ique , peu 

épais , fo r tement a l longé, s ' a t ténuant insens ib le 

m e n t d u côté de la tê te et du côté de la q u e u e . 

Le m u s e a u est s a i l l an t ; la m â c h o i r e supé r i eu re 

dépasse l ' infér ieure ; la fente bucca le est pet i te ; 

les yeux sont pet i ts et myopes ; les oreil les à 

pe ine visibles, le pavillon n ' é t an t r ep résen té que 

par un léger repli c u t a n é . Il a les pat tes cour tes , 

lourdes , p resque d 'égale l o n g u e u r ; les doigts 

peu mobi les ; les ongles des pat tes de devant 

plus forts que ceux des pa t tes de d e r r i è r e ; la 

plante des pieds épaisse, cal leuse, n u e , re levée 

aux pat tes de de r r i è r e , c o m m e chez les cha t s , de 

façon que les ongles touchen t à pe ine le sol . La 

queue est l a rge , u n p e u aplat ie , et va en s 'amin-

cissant de la rac ine vers le b o u t . 

Les écailles r ecouvren t t ou t e la par t ie s u p é 

r ieure et la térale du co rps ; pa r tou t où elles font 

défaut , des soies ro ides les r e m p l a c e n t ; la face 

et la gorge sont p re sque nues . Toutes les écailles 

sont solides e t t r a n c h a n t e s . Celles du mi l i eu du 

dos sont les plus fortes. Celles de la tê te , des 

flancs, des pa t tes , de l ' ex t rémi té de la q u e u e , 

du s a c r u m , forment onze rangées longi tud ina les , 

sans mé lange de soies. Elles sont si l lonnées de 

plis assez longs et peu profonds , qui r ayonnen t à 

par t i r de la rac ine . Celles du dos sont p la tes ; 
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Fig. 123. Le Pangolin tétradactyle. 

cel les des côtés d e la q u e u e r e s s e m b l e n t à des 
tu i l es c r e u s e s ; a u x flancs, elles sont e n fer d e 
lance . Deux écailles p lu s g randes se t r o u v e n t 
der r iè re les épaules . D 'o rd ina i re , la rangée m é 
diane supé r i eu re c o m p r e n d neuf écail les à la 
tô le , qua to rze au t r o n c , e t d e v ing t -deux à vingt-
q u a t r e à la q u e u e . L e u r cou l eu r est le b r u n 
foncé , à reflets roux ; le b r u n foncé o c c u p a n t le 
cen t re des écail les, dont les bo rds sont j aunâ 
t r e s . Les soies son t no i res . 

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

t é t r adac ty le se t rouve d a n s les forets de la Guinée. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -— C'est à Des-

marcha i s q u e n o u s devons tout ce q u e l 'on sai t 
re la t ivement au genre de vie de cet an ima l , q u e 
les n è g r e s n o m m e n t guoggelo. « Du cou au b o u t 
d e la q u e u e , d i t - i l , il es t r ecouver t d 'écai l lés , 
qu i r e s semblen t aux feuilles d ' u n a r t i c h a u t , si 
ce n 'es t qu 'e l les sont p lus p o i n t u e s . Elles son t 
imbr iquées l 'une sur l ' a u t r e , sont épaisses e t 
assez fortes pour p ro téger l ' an imal contre les 
griffes e t les den t s de ses e n n e m i s . 

« Son m u s e a u p e u t ê t re c o m p a r é à un bec de 
c a n a r d ; il r en fe rme u n e langue t rès- longue, vis
queuse , qu ' i l enfonce dans les fourmil ières o u 
place sur le c h e m i n des fourmis . Celles-ci a ccou 
ren t , a t t i r ées par l 'odeur , e t y d e m e u r e n t a t t achées . 
L o r s q u e sa langue en est couver te , l ' animal la r e 
t i r e b r u s q u e m e n t . Il n 'es t pas m é c h a n t , n ' a t t a 
q u e pe r sonne , ne d e m a n d e q u ' à v ivre ; v i t h e u 
r e u x et con ten t , là où il t rouve des fou rmis . 

a Le léopard le poursu i t sans cesse; il l'a bien 
vite a t te int , car sa course n ' es t pas rapide . Cepen
dan t , il é chappe presque t o u j o u r s ; il n 'a pas 
d ' a rmes p o u r lu t t e r cont re son ter r ib le adver 
sa i re ; ma i s il se rou l e en boule , r a m è n e sa queue 
sous le ven t re , et hér isse t ou t e s les pointes d e ses 
écailles. Le carnass ier le tou rne et le r e tou rne de 
tous côtés , se blesse aux écailles, et finit par quit
t e r la par t ie . 

« E n s ' enroulan t , les pangol ins n e p r ennen t pas , 

c o m m e le hér i sson , u n e figure globuleuse e t 

un i fo rme ; l eur corps en se con t r ac t an t se m e t e n 

pe lo ton , ma i s leur grosse q u e u e reste apparen te 
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et forme u n e espèce de cerc le . Cette par t ie ex té 
r ieure, par laquelle on croirai t que l 'animal peu t 
être saisi, se défend d ' e l l e - m ê m e , ca r elle est 
mieux a rmée encore q u e le r e s t e . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — « Les nègres , dit e n 

core Desmarcha is , t u e n t ce pangol in à coups de 
bâton, le dépouil lent , vendent sa peau aux b lancs , 
et mangent sa chai r . Celle c i , b l anche et t e n d r e , 
est un mets dél icat et excel lent , paraî t - i l . J e suis 
porté à l ' admet t re , s'il est vrai , c o m m e on le d i t , 
que l 'espèce se nour r i t exclus ivement de fourmis .» 
M. Roulin ajoute q u e les Ind iens supposen t de 
grandes vertus médica les à plus ieurs des par t ies 
du pangol in, et q u e la cha i r q u i , en effet, est 
tendre et b l anche , conserve cependan t u n e odeur 
musquée qui la rend r é p u g n a n t e aux E u r o p é e n s . 

L E P A N G O L I N P E N T A D A C T Y L E — MAPflS 

PEXTEB ACTYLA. 

Bas kurzschwdnzige Sclaippenihier, The Hajjerheit 

ou Shorl-lailed Munis. 

Le pangolin pentadactyle (fig. 121·), à courte 
queue ou à queue large, est c o n n u depuis long

temps. Élien, selon que lques au t eu r s , a u r a i t eu 

en vue cet te espèce , lorsqu ' i l d i t qu ' i l y a dans 

les Indes un an imal qu i semble u n crocodile ter

restre ; qu'i l a la taille d 'un chien maltais ; que 

sa peau est couver te d ' une carapace te l l ement 

épaisse, qu'el le peu t servir de lime et m o r d r e 

BREIIM. 

l ' a i ra in et le fer ; que les Ind iens le n o m m e n t 
phattagen. Ce n o m est encore employé a u j o u r 
d 'hu i dans cel le con t r ée . Il n 'y aura i t donc pas à 
dou te r que c'est bien du pangol in d'Asie que 
l 'ancien na tura l i s te a voulu par le r , b ien que 
Buffon donné le n o m de phattagê au pango l in 
d 'Afr ique. Au Bengale on le n o m m e badjarkit 
ou bajjerkeit,, c 'es t -à-di re ver des p ier res , ca r , 
d i t -on , il a toujours dans son es tomac u n e po i 
gnée de p ie r res ou plu tô t pa rce que ses écailles 
on t la dure té de la p i e r r e . 

C a r a c t è r e s . — Ce pangol in se dis t ingue de 

ses congénères (le pangol in de T e m m i n c k 
excepté) , pa r sa tail le et par ses écailles dispo
sées sur onze ou treize r angées , t rès- larges sur 
le dos et la queue . Celle-ci est aussi grosse à sa 
rac ine q u e le t r o n c . Un mâle adul te a t t e in t une 
longueu r de 1 D , 3 0 et plus , sur laquel le 53 cen t . , 
environ appa r t i ennen t au corps . Les écailles on t 
à l eur ex t rémi té une largeur double de leur 
l o n g u e u r ; elles sont t r i angu la i res , r ecourbées 
un peu en dehors à leur po in t e , lisses dans leur 
moi t ié t e r m i n a l e , m a r q u é e s de onze ou treize 
sillons long i tud inaux . La rangée m é d i a n e est 
formée sur la tête par onze écail les, sur le dos et 
la queue par seize. 

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

pentadac ty le habi te le sud du con t inen t as ia t ique 
et les îles de Ceylan, de S u m a t r a et de F o r m o s e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous ne sa

l i — 133 
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Fig. 125. Le Pangolin do Teinminck. 

vous p r e s q u e r ien des m œ u r s de cet an imal . D'a
près B u r l , il ne se nour r i r a i t q u e de fourmis ; 
mais il p o u r r a i t r e s t e r d e u x mois sans p r e n d r e 
de n o u r r i t u r e ; les individus que l 'on re t i en t cap
tifs sont t r è s -ag i t és , r ôden t la nu i t , peuven t se 
mouvoi r r a p i d e m e n t , et se la issent p r e n d r e par 
la q u e u e sans c h e r c h e r à résis ter , e tc . 

T e n n a n l n e consacre q u e que lques mots à 
cet te espèce : » Le seul é d e n t é , d i t - i l , qui hab i te 
Ceylan, est le pango l in pen tadac ty le , que les 
Cingalais appel len t caballaya, les Malais pango

lin ou p lu tô t peng goling. Ils exp r imen t par ce 
nom la p r o p r i é t é q u ' a l ' an imal de se rou le r en 
boule , la tôLe r amassée c o n t r e la po i t r ine cou
ver te d e sa q u e u e , et de se m e t t r e ainsi à l 'abri 
de t ou t e a t t a q u e . On le t rouve dans des t rous de 
p lus de 2 mè t r e s de profondeur , c reusés dans u n 
sol sec. Il vit là avec sa femelle e t y élève c h a q u e 
a n n é e d e u x ou trois pet i t s . J 'a i eu deux de ces 
a n i m a u x vivants . Le p r e m i e r venai t des environs 
d e K a n d y ; il avait env i ron 66 cen t imèt res 
de l o n g ; c 'é tai t u n e c r é a t u r e t rès -p la i san te . 
Après avoir r ô d é dans la m a i s o n , chassé des 
fou rmis , il c h e r c h a i t à a t t i re r m o n at tent ion en 
g r i m p a n t sur mes genoux , et en s'y c r a m p o n n a n t 
avec sa q u e u e p r e n a n t e . Le second avait été pris 
dans u n j u n g l e , aux environs de Chil law ; il 
avait u n e tai l le doub le , mais il é ta i t moins 
agréab le . Tous d e u x p r e n a i e n t t r è s - ad ro i t emen t 
les fourmis au m o y e n de leur l angue v isqueuse . 
T o u t le j o u r , ils res ta ien t t r a n q u i l l e s ; ils n 'en 
é ta ient q u e plus actifs pendan t la nui t . 
• « Les Chinois et les Ind iens r e g a r d e n t le pan 

golin c o m m e un poisson. Dans les Indes , le 
peuple le n o m m e dschungli-rnatsch, c 'es t -à-di re 
poisson des j u n g l e s . Dans u n t ra i té d 'histoire 
na tu re l l e ch ino ise , il est di t : « Le ling-le ou 
ce carpe des collines est ainsi n o m m é pa rce qu' i l 
« a l 'aspect d 'une ca rpe , et qu ' i l vit sur la t e r re , 
« dans les cavernes e t les crevasses des collines ; 
tt d 'aut res le n o m m e n t lung-le ou carpe-dragon. 
« parce q u e ses écailles r e s semblen t à celles du 
« d ragon . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On t rouve souvent le 

pangol in en t r e les ma ins des Chinois, qu i le 
r e g a r d e n t c o m m e un an imal t r è s -cur ieux . Us se 
servent de sa peau p o u r faire des cuirasses , e t 
p o u r ga rn i r leurs boucl ie rs . 

LE PAXUOLl.X DE TEMMIKTCK — MJNIS 
TEMMINCKII. 

Das Temmincksche Schuppenlhier. 

C a r a c t è r e s . — C e t t e espèce (/fy. 125), que A. 

Smi th (1), le p remie r , a décr i te , ressemble beau
coup à celle de l ' Inde . Sa q u e u e a à peu près la 
longueur du corps ; elle n e s 'aminci t que vers son 
ex t rémi té , qui est t ronquée et b r u s q u e m e n t a r 
rond ie . Le t r o n c est l a r g e ; la tôte cou r t e , épaisse 
et couver te d'écaillés ovales. Les écailles du dos 
forment de onze à treize r angées ; celles de la face 
supér ieure de la q u e u e en forment c i n q ; celles 
de la face infér ieure , deux ; elles sont t r è s -g ran 
des , m a r q u é e s de sillons long i tud inaux très-fins 

(1) A. Smith, Illustrations of tlie zooloyy ofSoutlt Africa. 
Luiidon, 1810, 
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à leur rac ine , lisses à leur ex t rémi té . Elles sont 

d'un b r u n j a u n e pâ le , plus claires à l eu r extré

mité, et bordées d 'un filet j a u n e . Les par t ies 

nues sont d 'un b r u n foncé. Le bout du m u s e a u 

est noir ; les yeux sont d ' un b r u n r o u x . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pangol in 

de T e m m i n c k hab i t e l 'Afr ique, depuis la Ca-

frerie j u squ ' à l ' équa t eu r . On l'a m ê m e r e n c o n 

tré dans le Sennaar . Smi th le découvr i t aux 

environs de La t taka , s tat ion la plus au nord de 

la mission anglaise au Cap. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce pango

lin, que les indigènes n o m m e n t Abu-Kliirfa ou 

père des écorces , t rouve dans les s teppes de l'A

frique la sol i tude qu ' i l r e che rche et les t e rmi tes 

dont il se nour r i t . Les n o m a d e s ne le chassen t 

pas, aussi est-il difficile de se le p r o c u r e r . On 

nous apporta u n mâle adul te q u ' u n T u r c avait 

tué au m o m e n t où il sortai t de son te r r i e r . S t u 

péfait pa r cette appar i t ion i na t t endue , l 'Osmanli 

n'eut rien de plus pressé q u e d 'assener u n for

midable coup de sabre sur la tête du m o n s t r e , 

mais sans effet ; il n 'avai t en t amé q u e le t iers de 

l 'épaisseur d ' une écai l le . Un des Arabes qui l 'ac

compagna i t le tua d ' u n seul coup de bâ ton su r 

la tête, et le suspendi t c o m m e un t rophée à la 

selle de son ma î t r e , qui se fit u n plaisir de nous 

en faire cadeau . 

Plus tard , je vis u n individu vivant chez un 

m a r c h a n d de K h a r t h o u m , qu i le nourr issa i t de 

lai t et de pain b lanc . Il é ta i t aussi inoffensif q u e 

ses c o n g é n è r e s ; on pouvai t en faire ce qu 'on 

voulait. Le jou r , il se coucha i t enroulé su r l u i -

m ê m e dans u n coin ; il en sor ta i t la nu i t ; p lon

geait p lus ieurs fois sa l angue dans le lait et p r e 

nai t ensui te le p a i n . 

Le pangolin qu 'avai t Heugl in mangea i t aussi 

des gra ins de d u n a h . Il é ta i t t rès-propre . Avant 

de se vider il c reusai t u n t rou , c o m m e les cha ts , 

et recouvra i t ensui te ses e x c r é m e n t s de t e r r e . Il 

t r ansp i ra i t cons idé rab lemen t par la forte cha l eu r , 

e t exhalait u n e odeur désagréable . Les p o u x et les 

puces le t o u r m e n t a i e n t b e a u c o u p . Il n e p o u 

vait a t t e indre ces parasi tes i n c o m m o d e s , et fai

sait les efforts les p lus cu r i eux pour s'en d é b a r 

rasser . 

L E S M O N O T R E M E S — MONOTREMATA. 

Die Kloaken ou Gabeîthiere. 

Le dernier o rd re des édentés r en fe rme les p lus 

singuliers de tous les ê t res . Les natural is tes ont 

longuement d isputé pour savoir où les p lacer , et 

leurs discussions ne sont pas encore t e rminées . 

On ne croit p lus , il est vrai , qu' i ls doivent former 

une classe à par t ; ma i s , m a i n t e n a n t encore , on 

range les m o n o t r è m e s t an tô t avec les mar su 

piaux, tan tô t avec les édentés . Du reste , ils 

réunissent en eux les caractères les plus t r anchés 

et les plus opposés de ces deux g roupes ; bien 

plus, ils forment en q u e l q u e sorte t rans i t ion 

entre les mammifè res , les poissons et les r e p 

tiles. Il n 'est donc pas é tonnan t qu'i ls a ien t tou 

jours excité l ' intérêt des zoologistes. Ils r e p r é 

sentent l 'Australie dans ce qu 'e l le a de s ingul ier 

et d ' indépendant . La découver te de l 'Amér ique a 

considérablement élargi le cadre d e l à zoologie, 

mais j ama i s les na tura l i s tes n ' on t é té embar 

rassés pour en r ange r les a n i m a u x sys témat ique

ment, leurs formes ne s 'é loignant pas de celles 

des an imaux de l 'ancien con t inen t . Il n 'en est 

pas de m ô m e p o u r l 'Aust ra l ie . Les marsup iaux 

nousen on tdé jà fourni un exemple , et ils ne sont 

pas les êtres les p lus é t r anges de ces cont rées , 

(i Parmi les an imaux ex t raord ina i res , dit Giebel 

les m o n o t r è m e s sont les plus s ingul iers ; toutes 

les i r r égu la r i t é s que nous avons vues chez les 

édentés , nous les re t rouvons chez eux à un bien 

plus hau t degré . » 

Les m o n o t r è m e s sont des m a m m i f è r e s ; le 

fait est cer ta in , mais il a fallu des années avant 

q u ' o n eût cet te ce r t i tude . On est resté long temps 

sans conna î t r e les glandes m a m m a i r e s , et l 'on 

admet ta i t c o m m e vraie la fable qu 'avai t in

ventée celui qui découvr i t ces a n i m a u x . Meckel , 

le p remier , en 1824, vit les mamel le s de l 'orni-

t h o r h y n q u e , et en publ ia la descr ipt ion (1). 

Avant lui on regardai t ces organes c o m m e des 

glandes m u q u e u s e s . Le m a m e l o n , en effet, man

que chez les m o n o t r è m e s . Les glandes si tuées le 

long des flancs de la femelle on t de n o m b r e u x 

canaux excré teurs , qui s 'ouvrent à la surface de 

la peau, et qui sont en par t i e recouver ts par les 

poils . Chez beaucoup de m a m m i f è r e s , les mâles 

on t des glandes ana logues et si tuées à la m ô m e 

région ; aussi les ana tomis tes m é c o n n u r e n t ces 

organes j u s q u ' a u m o m e n t où Meckel et Baer 

m o n t r è r e n t , le p r e m i e r , que ces glandes font 

(1) Meckel, Ornithorhynchi parudoxi deacriptio anatu-
mica- Leipzig, 1820. 
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défaut chez l ' o r n i t h o r h y n q u e mâ le , et le second, 
que les mamel le s de la ba le ine sont const ru i tes 
su r le m ê m e type . Plus t a rd , en 1832, Owen r e 
p r e n a n t l ' é tude des mamel l e s chez les m o n o -
t rèmes , t rouva q u e chacune d'elles étai t pou rvne 
de cen t vingt ouver tures envi ron . 11 vit qu 'e l les 
sécré ta ien t r ée l l emen t du lait, et t rouva d e ce 
lait coagulé dans l ' e s tomac des j e u n e s a n i m a u x . 
Il arr iva ainsi à ranger les m o n o t r è m e s dans la 
p r e m i è r e classe de m a m m i f è r e s . 

Lorsqu 'on je t te un s imple coup d'oeil su r u n 
o r n i t h o r h y n q u e ou sur u n éch idné , on se de 
m a n d e na tu r e l l emen t à que l le classe il appa r 
t ient ; il n e faut donc pas s 'é tonner , que les 
p r emiè re s peaux impor tées en Angle te r re a ien t 
é té a t t r ibuées à l ' imagina t ion d ' un c h a r l a t a n . 
On voyait là une peau de t a u p e , avec u n bec de 
canard , et l 'on fut obligé de s 'habi tuer , p r e s q u e 
avec r é p u g n a n c e , à l ' idée q u e parei l an ima l fa
bu l eux pouvai t exister . L ' é c h i d n é , découver t 
plus ta rd , en 1824, c a u s a m o i n s d ' é t o n n e m e n t : on 
connaissai t déjà l ' o rn i t ho rhynque , et l'on t rouva 
faci lement chez lui ce que l 'on avait c h e r c h é si 
p é n i b l e m e n t chez celui-ci . 

Les m o n o t r è m e s n ' on t des mammifè res que la 
peau : l ' o rn i thorhynque le pelage, l ' échidné les 
p iquan ts ; ils s 'en d i s t inguen t essent ie l lement par 
tous les au t res carac tères . Un bec , co rné c o m m e 
celui du canard , remplace chez eux la b o u c h e , 
et les organes gén i to -ur ina i res d é b o u c h e n t dans 
u n c loaque . Nous re t rouvons cet te disposi
tion chez les oiseaux, mais ils s 'é loignent c o m 
p lè temen t de ceux-ci pa r leurs formes e t par le 
sque le t t e . Le bec co rné , le c loaque , la clavicule 

double se t rouven t aussi chez les to r tues , et leur 
ca rac tè re d ' an imaux de t ransi t ion n ' e n est que 
p lus évident. Us se r a p p r o c h e n t des marsup iaux 
par la conformat ion des os d u bassin, et , c o m m e 
eux , ils me t t en t bas des embryons ; mais ils n 'on t 
pas de bourse marsup ia l e et ne po r t en t point 
leurs peti ts avec eux . L e u r organisa t ion s'op
pose donc à ce q u ' o n les r a n g e p a r m i les m a r 
supiaux . Il ne reste par conséquen t q u ' à les ran
ger p a r m i les éden té s , d o n t ils se r app rochen t 
par l 'absence de dents . 

C a r a c t è r e s . — L e s m o n o t r è m e s sont de peti ts 
mammifè re s , à corps r amassé , un peu aplat i , à 
j a m b e s cour tes , à mâcho i r e s prolongées en bec, 
recouver tes d 'une m e m b r a n e s è c h e ; leurs yeux 
sont pe t i t s ; leur queue est ap la t i e ; leurs pa t tes , 
t o u r n é e s en dehor s , ont c inq doigts , longs, mun i s 
d 'ongles forts ; chez le mâle , le ta lon est pourvu 
d 'un éperon co rné , qu i c o m m u n i q u e avec une 
glande pa r t i cu l i è re . Les oreilles n 'on t pas de 
pavillon. Les dents p r o p r e m e n t di tes m a n q u e n t 
c o m p l è t e m e n t ; elles sont r emp lacées par des 
lamelles co rnées , q u e suppor t en t les mâcho i r e s . 

Il y a de 1G à 17 ver tèbres dorsa les , 2 à 3 lom
baires , de 13 à 2 0 caudales . La clavicule est dou
ble . Les os de l ' avant -bras et les fémurs sont t rès-
développôs. Les glandes salivaires sont moins 
g randes que celles des fourmi l ie rs . L 'es tomac est 
s imple ; le c œ c u m t rès -cour t . 

On n 'a jusqu ' i c i t rouvé a u c u n an ima l fossile 
qui se r app rochâ t des m o n o t r è m e s . 

Cet o rd re se compose de deux familles r epré 
sentées chacune par un genre un ique . 

LES ECHI DIN IDES — EC FI ID NE. 

Die Ameisenigel. 

C a r a c t è r e s . '— Les ëchidnidés sont caractér i 
sés par une q u e u e r u d i m e n t a i r e ; le corps cou
ver t de p iquan t s en dessus ; les ongles l i b r e s ; les 
mâchoi res lisses. 

Le genre suivant compose seul cet te uimille. 

L E S É C H I D N É S — ECUIDNA. 

Die Ameisenigel. 

C a r a c t è r e s . — Les éch idnés on t le corps 
lourd, r amassé , u n peu ap la t i ; le cou cour t , 
passant insens ib lement d 'un côté au t r o n c , de 
l ' au t re à la tê te , qui est ronde, a l longée, relat ive
men t pe t i te , et b r u s q u e m e n t t e rminée par un 

ros t re m i n c e , a l longé, cyl indr ique , assez large 
à sa na i ssance , s ' amincissant insens ib lement et 
se t e r m i n a n t par u n e pointe ob tuse , où se t rouve 
u n orifice buccal t rès -pe t i t et é t ro i t . La mâcho i re 
supér i eu re dépasse u n peu l ' infér ieure. P r è s de 
son ex t rémi té s 'ouvrent les na r ines , qui sont 
pet i tes et ovales. La peau nue qu i revêt celte 
par t ie du bec est t endre et un p e u mobi le . Les 
yeux sont pe t i t s , enfoncés, la té raux et muni s 
d 'une m e m b r a n e c l ignotante c o m m e ceux des 
o iseaux. Il n 'y a pas t race de pavillon de l 'oreil le. 
Le condui t auditif ex terne , caché sous les pi
q u a n t s , s 'ouvre à la par t ie pos té r ieure de la tête. 
11 est t r ès - l a rge , mais son ouver tu re est rédu i te 
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Kig. • 26. L'Échldné épineux. 

à une fente ayant la forme d 'une S, recouver te 
par un repli cu tané que l 'animal soulève quand 
il écoute, et qu'il p e u t fermer complè t emen t . 
Les membres sont cour ts , forts, épais , d 'égale 
longueur. Les j a m b e s de der r iè re sont for tement 
recourbées en dehors et en ar r iè re ; celles de 
devant sont droi tes . Tou tes on t c inq doigts , peu 
mobiles, empr i sonnés par la peau j u s q u ' à la 
naissance des ongles , qui sont propres à fouir , 
par' conséquent très-longs et t rès-forts , su r tou t 
ceux des pieds de devant . Chez le mâle , les 
pattes de derr ière po r t en t au talon u n épe ron 
corné, de 1 cent , de long à peu près , fort, 
pointu, percé d 'un t r o u , et c o m m u n i q u a n t avec 
une glande par t icul ière , à peu près du vo lume 
d'un pois ; éperon que l 'on considère c o m m e 
l'arme défensive pr inc ipa le de l ' an imal , et que 
l'on a comparé , à tor t , à la dent venimeuse des 
serpents. La q u e u e est r u d i m e n t a i r e , épaisse, 
t ronquée du bout et reconnaissable seu lemen t à 
la forme de ses p i q u a n t s . La l angue , recouver te 
à sa racine de pet i tes verrucosi tés ép ineuses , 
pointues, dir igées en a r r i è re , peut saillir de 6 à 
8cent. hors des m â c h o i r e s ; des g landes salivaires 
volumineusesla r ecouv ren t d 'un endui t v isqueux, 
qui sert à l 'animal à saisir et à re teni r sa n o u r r i 
t u r e ; le palais por te sept rangées t ransversales de 
petiLes écailles cornées , du re s , po in tues , dir igées 
en a r r i è r e , co r r e spondan t aux papil les de la 
langue et r emplaçan t les den ts . Les g l a n d e s m a m -
maires ont environ six cents condui ts exc ré teurs . 

Quelques na tura l i s tes on t cru reconna î t re deux 
espèces d ' é c h i d n é s ; mais d 'au t res conservent des 
d o u t e s à cet égard et n ' a d m e t t e n t c o m m e b ien 
au then t i que que la suivante . 

L ' É C I I I D N Ë É P I N E U X — ECIIIHNJ 1IYSTMX. 

l)er slachelige Ameisenigel, The porcupine Ant-enter 
ou Echina. 

Le n o m de fourmilier hérisson que les p r e m i e r s 
observa teurs ont donné à cet a n i m a l (fig. 126) 
suffirait p o u r le carac tér i ser . Les indigènes l 'ap
pel lent nikobéjau,janouimbineetcoqera;]es colons 
Eu ropéens le n o m m e n t s i m p l e m e n t hérisson. 

C a r a c t è r e s . — L 'adu l te a 30 cent , environ de 
long, et 16 de h a u t ; sa q u e u e a au plus 14 m i l -
l im. Les deux sexes n e diffèrent l 'un de l 'autre 
que par la présence de l ' éperon : le mâle seul en 
est pourvu . Les j eunes se d i s t inguent par leurs 
p iquan ts p lus cour ts . Les p iquants r ecouvren t 
tou te la par t ie supér i eu re d u corps , à par t i r de 
l 'occiput . Ils sont t rès -épa is , à peu près d'égale 
l o n g u e u r j u s q u ' a u x fesses; là ils s 'écar tent et 
forment deux faisceaux, en t re lesquels se t rouve 
la q u e u e . Ceux du dos sont un peu plus cour t s 
que ceux des côtés ; ceux-c i on t en moyenne 
6 cent , de long, ceux- là de 3 à 6 cen t . Ils sont 
en tourés , à la rac ine , de poils cour ts , d 'environ 
15 mi l l im. de long, et qu ' on ne peu t voir qu 'en 
écar tan t les p i q u a n t s . Ces poils révèlent seuls la 
tê te , les m e m b r e s et le ventre : ils sont ro ides , 
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soyeux, et d 'un b r u n foncé. Les p iquan t s sont 
d 'un b lanc j a u n â t r e à poin te no i r e . La pupi l le 
est n o i r e , l 'iris b leu, la l angue d ' un rouge vif. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' éch idné 

épineux hab i te le con t inen t aus t ra l ien , t and is 
que son congénè re , l ' éch idné soyeux, espèce non 
encore admise par tous les na tu ra l i s t e s , ne se 
t rouvera i t qu ' en T a s m a n i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il hab i t e les 

m o n t a g n e s plus que la p la ine , de pré fé rence les 
forêts sèches , où il se creuse des te r r ie rs en t r e les 
rac ines des a rb re s , e t arr ive j u s q u ' à une a l t i tude 
de 1,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la m e r . 

Il res te caché p e n d a n t t ou t le j o u r , et rôde la 
nu i t p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . Il m a r c h e très-
l en t emen t , en baissant la tête j u s q u ' a u sol. Lors 
qu ' i l c reuse , ce qu ' i l fait à merve i l l e , ses m o u 
vemen t s sont vifs ; il t ravai l le s i m u l t a n é m e n t de 
ses q u a t r e pat tes , et disparaî t dans la te r re en un 
ins tan t . On ne p e u t l ' apercevoir fac i lement dans 
l 'obscur i té , à cause de sa cou leur , qu i est celle du 
sol. Il examine c h a q u e fente , c h a q u e t rou ; dès 
qu' i l y flaire u n a l iment , il se m e t aussi tôt à 
l 'œuvre pour l ' agrandi r . Sa n o u r r i t u r e consiste 
en vers e t en insectes , s u r t o u t en fourmis et en 
te rmi t e s . 11 les c h e r c h e avec le b o u t de son 
museau , qui est t rès-sensible , et pa ra î t ê t re un 
organe de tac t , p lu tô t que d 'olfact ion. P o u r 
s ' e m p a r e r des insectes don t il se n o u r r i t , il é t end 
sa l a n g u e c o m m e les fourmi l ie rs et la re t i re 
b r u s q u e m e n t lorsqu 'e l le est couver te de four
m i s ; c o m m e eux aussi il avale b e a u c o u p de 
sable et de peti ts f ragments de bois secs. On en 
t rouve toujours dans son e s tomac . 

Lor squ 'on su rp rend un éch idné , il se roule aus 
sitôt en bou le , et il devien t a lors difficile de le 
p r e n d r e , t an t ses p iquan t s sont acérés . Le mieux 
est, dans ces c i rcons tances , de c h e r c h e r à le sai
sir p a r les pat tes de der r iè re sans s ' inquié te r de 
tous ses m o u v e m e n t s . S'il a pu parveni r à se 
c reuse r un t r o u seu lemen t de que lques c e n t i m è 
tres de p ro fondeur , on a b e a u c o u p de pe ine à 
s'en e m p a r e r : c o m m e les t a t o u s , il se c r a m 
ponne avec ses fortes griffes, a p p u i e ses p i 
q u a n t s con t r e les paro is du t r o u , de man iè re à 
faire p resque corps avec e l les . Il se c r a m p o n n e 
de m ê m e à tou t a u t r e objet . « On m ' a p p o r t a , dit 
Renne t t , un é c h i d n é ; j e le mis dans m a boîte à 
herbor i sa t ion p o u r pouvoi r m i e u x le t r a n s 
por te r . Mais, en ar r ivan t à la maison , j e vis qu ' i l 
adhé ra i t au fond de la boî te , c o m m e u n escargot 
à une p ie r re . On ne voyait q u ' u n tas de p i q u a n t s , 
te l lement acérés q u ' o n ne pouvai t les touche r 
sans se blesser . Il étai t impossible de le dé ta 

c h e r ; il fallut i n t rodu i re l e n t e m e n t u n e spatule 
sous son corps , puis le soulever de force. Lors
qu 'on t ient u n de ces a n i m a u x dans la m a i n , il 
est par fa i tement inoffensif. » 

Les indigènes c ro ien t que le mâle blesse ses 
e n n e m i s avec son épe ron , et verse dans la plaie 
un l iquide v e n i m e u x ; toutes les observat ions ont 
d é m o n t r é que ce n ' é ta i t l à q u ' u n e fable. L ' éch idné 
mâle n e se sert n u l l e m e n t de son éperon c o m m e 
d 'une a r m e ; il ne c h e r c h e m ê m e jamais à rés is
ter . Il se défend, c o m m e le hér i sson , en se r o u 
lant en bou le , o u , s'il en a le t e m p s , en s'enfon-
çan t sous t e r r e . Cependan t , il devient souvent 
la proie du thy lac ine , qui le dévore avec tous ses 
p iquan t s , 

L ' éch idné lorsqu ' i l est t rès- inquie t , fait en ten
dre un léger g rognemen t . De tous ses sens les plus 
développés sont l 'ouïe et la v u e ; les au t res sont 
ob tus . Quan t à son inte l l igence, c'est à pe ine si 
l 'on peu t en parler . 

On ne sait à peu près r i en de sa r ep roduc t ion . 
La femelle m e t bas p lus ieurs pet i ts en d é c e m b r e , 
et les al lai te pendan t l o n g t e m p s . 

Il est t r è s -p robab le que l ' éch idné est sujet à 
u n e sorte de sommei l h iverna l . Toujours est-il 
qu ' on n e le voit q u e t rès - ra rement p e n d a n t les 
mois de sécheresse . Le froid para î t influer beau
coup sur lu i . Quand la t e m p é r a t u r e baisse, 
m ê m e l égè remen t , il t o m b e dans u n e espèce de 
lé tharg ie . 

C a p t i v i t é . — Garnot , et p lus t a rd Quoy et 
Ga imard , n o u s o n t d o n n é des détails sur la vie 
de l ' échidné en capt iv i té . Les dern ie rs r e ç u r e n t 
un mâle vivant à H o b a r t t o w n . Il paraissai t i n 
sensible et s tup ide ; il res ta i t couché tou t le j o u r , 
la tête en t re les pat tes , les p iquants hér issés , 
sans ê l re c e p e n d a n t roulé en boule , et il r e c h e r 
chai t l 'obscur i té . Les efforts qu ' i l faisait p o u r 
sortir de sa cage t émoigna i en t de son a m o u r 
p o u r la l iber té . Si on le met ta i t au -dessus d ' une 
caisse ple ine de t e r re , il n e met ta i t pas deux 
minu tes à s 'enfoncer en t i è r emen t sous le sol, e t 
se servait à cet effet de ses pa t tes et de son m u 
seau. P lus ta rd , il c o m m e n ç a à lécher la nou r 
r i t u r e q u ' o n lui donnai t , et finit par m a n g e r u n e 
pâ tée l iquide, faite avec de l 'eau, de la farine et 
du sucre . Il m o u r u t par su i te d 'un bain t rop 
p ro longé . 

Garnot ache ta u n éch idné à Por t - Jackson , d 'un 
h o m m e qu i lui di t l 'avoir nou r r i p e n d a n t deux 
j o u r s d 'a l iments végétaux de tou te sorte, et qui 
lui assura q u ' e n l iber té , il m a n g e a i t des sou
r i s , e tc . D'après ces d o n n é e s , Garnot enferma 
son an imal dans une caisse avec de la t e r r e , et 
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lui donna des l égumes , de la soupe , de la viande 
fraîche, des m o u c h e s , mais il ne toucha à aucun 
de ces a l iments : il lappai t s e u l e m e n t l 'eau avec 
avidité, et vécut ainsi p e n d a n t trois mois , jus
qu'à ce qu 'on fût arr ivé à Maur ice . Là, on lui 
donna des fourmis et des vers de ter re ; il refusa 
également de les m a n g e r : pa r cont re , il sembla i t 
aimer le lait de coco. On espérai t pouvoir l ' ame
ner en Europe , q u a n d on le t rouva m o r t , trois 
jours avant le dépar t . 

Cet animal do rma i t environ vingt h e u r e s sur 
vingt-quatre; le reste du t e m p s , il rôda i t . Ren
contrait-il u n obstacle, il che rcha i t à l 'écar ter , 
et ne se dé tourna i t que lorsqu ' i l étai t bien con
vaincu de l ' inutili té de ses efforts. Dans la cham
bre, il s'était choisi un coin p o u r y déposer ses 
ordures ; un au t r e coin sombre , occupé pa r une 
caisse, lui servait de lieu de repos . Il paraissait 
souvent s ' imposer cer ta ines l imi tes , et cour i r çà 
et là, sans jamais les dépasser . Il ma rcha i t la tôle 
baissée, et quo ique sa m a r c h e parû t pén ib le et 
traînante, il pa rcou ra i t de 12 à 14 mè t re s pa r 
minute. Son nez d u r et m o b i l e paraissai t lui ser
vir de guide . P o u r écoute r , il ouvrai t les oreilles, 
comme. le font les h iboux . Il é tai t sauvage et dé
licat. Il aimait à ê t re caressé, était t rès-craint i f , 
se roulait en b o u l e , c o m m e u n hé r i s son , au 
moindre bruit ; il agissait ainsi c h a q u e fois qu 'on 
posait le pied à te r re près de lui, et ce n ' é ta i t que 
longtemps après , quand le brui t avait t o t a l emen t 
cessé, qu'i l c o m m e n ç a i t à s 'a l longer . 

Un jour , il ne se p r o m e n a p a s ; Garnot le re

tira de son coin et le secoua. Il r emua i t si peu 
qu 'on au ra i t di t qu ' i l allait mour i r . Garnot le 
mi t au soleil, lui frotta le vent re avec u n linge 
chaud , et bientôt il se r e m i t et repr i t son a n 
cienne gaieté . P lus ta rd , il resta q u a r a n t e - h u i t , 
puis soixante-douze et enfin quatre-vingts heures 
sans b o u g e r ; mais on ne t roub la p lus son som
meil . Quand on le réveil lai t , les choses se pa s 
saient c o m m e nous l 'avons d i t : il n 'é ta i t parfai
t e m e n t actif que q u a n d son réveil é ta i t spon
t a n é . Souvent , il rôdai t p e n d a n t la nu i t , mais si 
s i lenc ieusement qu ' on ne s'en serai t pas a p e r ç u , 
s'il n 'é ta i t venu se frotter aux j a m b e s . 

Les j eu n es éch idnés sont faciles à élever avec 
du l a i t ; lorsqu ' i l s sont p lus grands , q u e leurs 
p iquan t s c o m m e n c e n t à pousser , ils r éc l amen t 
u n e n o u r r i t u r e plus subs tant ie l le . Il faut les lais
ser de temps à au t r e aller j u s q u ' à une fourmi 
l ière, ou leur d o n n e r du b lanc d 'œuf coagu lé , 
en très-peti ts morceaux , add i t ionné de q u a n 
tité suffisante de sable . Us se t rouven t t rès-Lien 
de cet te n o u r r i t u r e . 

Il est p robab le que nous a r r iverons à voir cet 
an imal vivant en E u t o p e , les mammi fè r e s à s o m -
meil h iverna l suppor t an t su r tou t les longs 
voyages. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Aust ra l iens rô 

t issent l ' éch idné dans sa peau , c o m m e les Bohé
miens le hér i sson , et le m a n g e n t ; les Eu ropéens 
e u x - m ê m e s assuren t que , p réparé de cet te fa
çon, c 'est u n mets excellent . C'est là toute l 'ut i 
lité dont peu t ê t re l ' éch idné . 

LES ORN1TIJORI1YNCH1DES — ORN1TBORHYNCI1I. 

Die Schnubellhiere. 

C a r a c t è r e s . — La deux ième famille des m o n o -
trèmes se dis t ingue par des carac tères bien t r an 
chés. Les o rn i thorhynch idés n 'on t point de p i 
quants ; leur queue est la rge et d é p r i m é e ; leurs 
pieds de devant sont palmés j u s q u ' à l ' ext rémité 
des ongles. 

Cette famille n'a p o u r r ep résen tan t , c o m m e la 
précédente, q u ' u n seul genre . 

L E S 0 R N I T II O R H Y N Q U E S 

ORNITÍIORH YNCHUS. 

Die Schnabelthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les o r n i t h o r h y n q u e s ont le 

corps aplati , assez semblab le à celui des castors 

et des lou t res ; les j a m b e s t r è s -cour tes , t e rminées 

par cinq doigts réun is dans u n e m e m b r a n e pal
m a i r e ; les pat tes de devant t rès-fortes , t rès-mus-
culeuses , propres à nage r e t à fouir, la m e m 
b r a n e qu i r é u n i t les doigts , et qu i dépasse les 
ongles , é tan t très-flexible, t rès -ex tens ib le e t pou
vant se repl ier en ar r iè re q u a n d l 'animal c reuse ; 
les pa t tes pos tér ieures r ecourbées en ar r iè re et 
en d e h o r s c o m m e celles des p h o q u e s , à p a l m u r e 
plus é t roi te q u e celle des pieds de devant et ne 
dépassan t pas la rac ine des ongles , qu i sont 
longs et a igus . Chez les individus vieux, la face 
infér ieure des pieds est nue ou pa r semée de quel
ques poils g ross ie rs ; chez les j eunes , elle est velue. 

L e u r tète a u n e confo rma t ion par t i cu l i è re . 
Elle est pet i te , aplat ie , t e r m i n é e pa r un large 
bec de cana rd , à l ' ex t rémi té d u q u e l s 'ouvrent 
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les na r ines . La m e m b r a n e cornée q u i T e c o u v r e 
les deux maxi l la i res se pro longe en a r r i è re en 
formant une sorte de bouel ie r , qui en tou re la 
base du bec . Chaque m â c h o i r e por te qua t re dents 
co rnées ; à la mâcho i re s u p é r i e u r e : là p r emiè re , 
en avant , est l ongue , m i n c e , a i g u ë ; la de rn iè re 
est large et plate en forme de mola i re . Les yeux 
sont pet i ts et situés à la par t ie s u p é r i e u r e de la 
t ê t e . P r è s de l eu r ang le ex te rne s 'ouvre le con
dui t auditif, m u n i d 'une opercu le . La l angue est 
c h a r n u e , recouver te de verrucosi tés cornées et 
por te à sa par t ie pos té r ieure u n renf lement qu i 
fe rme c o m p l è t e m e n t l ' a r r i è r e -houche . 

Ce bec est ainsi u n véri table filtre c o m m e c e 
lui des canards . Il p e r m e t à l 'animal de t amise r 
l 'eau, de séparer les parcel les a l imenta i res , de 
les m e t t r e dans des abajoues qu i s ' é tendent sur 
les deux côtés rie la tôle et dans lesquelles il dé
pose ce qu' i l t rouve en p longean t . 

Le mâle a de plus que la femelle un appare i l 
pa r t i cu l i e r qui se compose d ' une g lande, d 'un 
canal exc ré t eu r et d 'un ergot (fig. 127 et 128). 

•Fig. 127. Patte (*;. Fig. 128. Appareil glandulaire t**;. 

La glande est s i tuée sous le peauc ier , à la face 
ex te rne du f é m u r ; elle est g r a n d e , t r i angu la i r e , 
convexe en dessus , concave en dessous, lisse, 
composée de p lus ieurs lobes , et revêtue d ' une 
m e m b r a n e m i n c e , mais fe rme ; elle offre une 
cou leu r b r u n e . Il en na î t u n pet i t canal à parois 
épaisses, d 'abord assez large, qu i descend d e r 
r iè re la cuisse et la j a m b e , en se ré t réc issant , 
p o u r se t e r m i n e r dans un pet i t sac si tué dans 
l 'excavat ion du pied . Cette poche , de 4 à 5 mi l 
l imèt res de d i amè t re , e s t u n réservoir dans lequel 
s ' accumule le p r o d u i t sécré té . De sa par t ie 

(*) Patte p o s t é r i e u r e dro i t e vue e n d e s s o u s : — a, e ryut . — b, son 

ori f ice . 

(**) aj g l a n d e . ,— yt son c a n a l . — c, r é s e r v o i r . — dj e r g o t . — e, 

e \ t r e i u i t j du c a n a l , sort ie d e l ' e rgo t . 

m o y e n n e pa r t u n au t r e canal t rès-peti t et m e m 
b r a n e u x , qu i c o m m u n i q u e avec l 'o rgane d ' ino
cula t ion . 

Celui-ci n 'es t au t re chose q u e l ' éperon ou er
got de l ' an imal (fig. 127). Cet ergot , a t taché au 
tarse , est gros , con ique , po in tu et canal iculé . 
Il se compose d 'une l ame de subs tance cornée, 
et d'un os de m ê m e forme, placé dans cette der
n iè re (Van der Hœven) . Son orifice pa ra î t vers 
le s o m m e t , sur la face convexe. Il est pet i t et 
ovale (Blainville, Meckel). 

Le p rodu i t sécrété par la g l ande , d 'après Van 
der Hœven , n ' exerce a u c u n e ac t ion funeste sur 
les h o m m e s . Su ivant J . V e r r e a u x , l 'e rgot de 
VOmithorhynque aura i t s imp lemen t p o u r usage 
de faciliter l ' accouplement . 

Quelques natura l i s tes on t c ru à l 'existence de 
p lus ieurs espèces d ' o r n i t h o r h y n q u e s , mais ces 
p ré tendues espèces n 'on t pu résister à un exa
m e n minu t i eux , et l 'on s 'accorde au jourd 'hu i à 
n 'en r econna î t r e q u ' u n e seule . 

L ' O R N I T H O R H Y N Q U E P A R A D O X A L 

ORNITHOHIIYNCUUS PARADOXVS. 

Das auslraliche Sr.linaheltlder, Tlie Duck-bill ou 

Mullinijong. 

L ' o r n i t h o r h y n q u e paradoxal , le plus extraor
d ina i re de tous les mammifè re s vivants, a long
t emps occupé et profanes et na tura l i s tes . Son 
por t , ses m œ u r s para issa ient si s ingul ières , que 
Benne t t fit t ou t exprès le voyage d 'Austral ie pour 
l 'observer . Jusque- là , ce que l 'on en disait man
qua i t de préc is ion . Ses m œ u r s , s u r t o u t , étaient 
à peine c o n n u e s ; l 'observation n 'es t naturel le
m e n t pas le fait des colons aus t ra l iens . On savait 
que l ' o rn i tho rhynque vivait dans l 'eau, que les 
indigènes le chassaient avec a rdeur , le man
geaient avec plaisir . « Les Aus t ra l iens , dit un des 
p remiers observateurs , sont assis auxbords desr i -
viôres, a rmés de petits javelots , et a t t endent j u s 
qu 'à ce q u ' u n de ces a n i m a u x se m o n t r e . Puis ils 
lui l ancent leurs t ra i ts et le t u e n t a insi . Souvent 
u n indigène res tera une h e u r e en t iè re à l'affût 
avant de lancer son javelot : j a m a i s il n e m a n q u e 
son but . » 

A ces que lques données , s 'a joutaient des 
fables, nées pour la p lupar t des réci ts des indi
gènes. On disait que l ' o r n i t h o r h y n q u e pondai t 
des œufs et les couvait à la façon des o i e s ; on 
par la i t des propr ié tés ven imeuses de son éperon, 
mais sans pouvoir ci ter d 'exemple . Aussi le na
tura l i s te anglais voulut-i l voir les choses par 
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lui-même. 11 fit un p r e m i e r voyage en 1832, 
un second en 1838, et pub l i a le r ésu l t a t de ses 
observations d 'abord dans u n j o u r n a l angla is , 
puis, en 1860, il les exposa avec détai l ( t ) . 
C'est là que l 'on peu t t rouver les mei l l eurs r e n 
seignements sur les mo:urs de l ' n rn i thorhyn-
que; aussi le p r e n d r o n s - n o u s pour g u i d e . 

L 'o rn i thorhynque paradoxa l por te différents 
noms dans sa pa t r i e . Les colons le n o m m e n t 
taupe d'eau, par su i te de sa faible r e s semblance 
avec la t a u p e ; les ind igènes l 'appel lent maltan-
gong, iambreet, tohumbuck, mufftengong. Son 
nom varie p robab l emen t suivant les localités-

CnractèreH. — L ' o r n i t h o r h y n q u e paradoxal 
est plus peti t q u e le fourmi l i e r ; il a de 50 à 
55 cent, de long, su r lesquels 44 cent, appa r t i en 
nent à la q u e u e . Le mâ le est p lus g rand q u e la 
femelle. 11 est r ecouver t de soies épaisses , gros-

11) G. Bennett, Gatherings of a Naturalist, in Australasia. 
London, 1860. 

BltliHM. 

sières , d 'un b r u n foncé, à reflets b lanc d ' a rgen t . 
Au-dessous est u n duvet t r è s -mou , gris, s e m 
blable au duve t d u p h o q u e et de la lou t re de 
m e r . Les poils de la go rge , de la poi t r ine e t du 
ven t re sont p lus fins et s o y e u x ; ils sont cour t s , 
mais m o u s et épais . Les soies sont du re s , l a rges , 
en fer de lance , e t incl inées r e l a t ivement aux 
poils duve teux . Ce pelage convient par fa i tement 
aux deux genres de vie de l ' o r n i l h o r b y n q u c . 
Les longs poils , m ê m e inc l inés d 'avant en ar
r i è r e , le gêne ra i en t lorsqu ' i l c reuse le sol, l 'em 
péche ra i en t n o t a m m e n t de m a r c h e r à r ecu lons 
dans son te r r ie r , t and i s que c o m p r i m é s c o m m e 
ils le son t , m inces à la r ac ine , larges du bout , 
ils peuven t se cou rbe r en tous sens ; et en m ê m e 
t e m p s , c o m m e ils son t t rès-épais , ils e m p ê c h e n t 
l 'eau de péné t re r . Les soies sont rousses ou 
d 'un b run foncé au dos , au vent re ; d 'un roux 
rosé ou cou leur de roui l le aux flancs, au cou, à la 
par t ie pos té r i eu re du ven t re . Une pet i te t ache 

] de m ê m e cou leu r existe au-dessous de l 'angle in-

II — 136 
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t e rne de l 'œi l , et les oreilles sont aussi faible
m e n t bordées de roux de roui l le . Le dos est tan
tôt plus clair, t an tô t plus foncé, ce qu i a fait 
c ro i re à l 'existence de plus ieurs espèces. Les 
pat tes sont d 'un b r u n roux . La base du bec est 
d 'un gris no i r pâle en dessus et en dessous, avec 
des points plus clairs t r è s -nombreux ; l ' ex t rémité 
de la m a n d i b u l e supé r i eu re est cou l eu r de chai r 
ou roux p â l e ; celle de la mand ibu le infér ieure 
est b lanche ou t ache tée . 11 en est de m ê m e du 
boucl ier qui en tou re la base du bec . 

Les j eunes an imaux se d i s t inguen t par les 
beaux poils fins, a rgen tés , de la face inférieure de 
la queue et des m e m b r e s . P a r le f rot tement , ces 
poils t o m b e n t , et on ne les re t rouve p lus chez 
les individus âgés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de dis

pers ion de cet an imal est res t re in te . On ne le 
t rouve que sur la côte or ienta le de la Nouvelle-Hol
l ande , dans les rivières et les eaux t ranqui l les de la 
Nouvelle-Galles du Sud et de l ' in tér ieur des te r res . I l 
est c o m m u n près d e N e p e a n , Newcast le , Campbell 
e t Macquar ie , sur les bords de la rivière des Pois 
sons et d u Wol lund i l ly . Il n 'est pas ra re dans les 
plaines de Ba thurs t -Gou lborn , aux bords de l 'Yas 
ou M o r u m b i d g e n ; il para î t m a n q u e r dans le 
nord , le sud et l 'ouest de l 'Aust ra l ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'o rn i t ho 

r h y n q u e pa radoxa l hab i l e de préfé rence les 
bo rds des fleuves où l 'eau est t r a n q u i l l e , où 
poussen t de n o m b r e u s e s p lan tes aqua t iques , et 
q u ' o m b r a g e n t des a rb re s touffus. C'est là qu' i l 
é tabl i t sa d e m e u r e . Le p remie r te r r ie r que vit 
Benne t t étai t sur u n e rive escarpée , au mil ieu 
des herbes , tou t auprès d u niveau de l 'eau. Un 
couloir s inueux , de 6 mèt res de long, about i s 
sait à u n vaste don jon ; tous deux étaient tapissés 
de plantes aqua t iques desséchées. Ord ina i r emen t , 
c h a q u e te r r ie r a deux ouver tures , l 'une au -des 
sus , l 'autre au-dessous du niveau de l ' e a u ; cel le-
ci peut m ê m e en être éloignée de près de 2 m è 
tres . Les couloirs se d i r igent o b l i q u e m e n t en 
m o n t a n t , de telle sorte que le donjon soit a u -
dessus du niveau des fortes crues . L ' an imal pa ra î t 
se gu ide r d 'après cela, et suivant que l 'eau est plus 
ou moins h a u t e , il donne à ses couloi rs u n e é ten
due de 6 à 12 et m ô m e 17 mèt res . On voit pen
dant toutes les saisons les o rn i tho rhynques dans 
les eaux de l 'Aus t ra l i e ; ils sont cependan t plus 
a b o n d a n t s au pr in temps et en a u t o m n e , de sorte 
que l 'on pourra i t se d e m a n d e r s'ils n ' on t pas un 
sommei l h ivernal . Leurs hab i tudes son t noc tu rnes , 
toutefois , ils qu i t t en t pa r ins tants leur re t ra i t e 
pendan t le j o u r , p o u r c h e r c h e r leur n o u r r i t u r e . 

Quand l 'eau est t rès -c la i re , on peu t les suivre de 
l 'œil , t an tô t p l o n g e a n t , t an tô t repara issant à la 
surface. Mais ils sont r a res dans un parei l m i 
lieu ; leur ins t inct semble leur dire qu' i ls n 'y se 
ra i en t point en sûre té . Quand on se t i en t bien 
t r anqu i l l e , et d a n s u n endro i t convenable , on ne 
ta rde pas à voir une pet i te tête appa ra î t r e et 
glisser r a p i d e m e n t à la surface de l 'eau. L 'essen
tiel p o u r observer l ' o rn i t ho rhynque , est donc de 
res te r i m m o b i l e ; le p lus léger m o u v e m e n t n ' é 
chappe pas à son œil pe rçan t , le moindre b ru i t 
frappe son orei l le , et u n e fois qu' i l a été effrayé, 
il ne se m o n t r e p lus . Lorsqu 'on p r e n d ces pré 
caut ions , on peut le voir long temps joue r devant 
soi. R a r e m e n t il reste plus d 'une ou de deux 
m i n u t e s à la surface, il p longe p o u r repara î t re à 
que lque dis tance. C o m m e Benne t t l 'a observé 
sur des o r n i t h o r h y n q u e s captifs, il se t ient de 
préférence près d u bord , su r la vase, et cherche 
sa nou r r i t u r e en t re les rac ines e t les feuilles. Il 
nage à mervei l le , en r e m o n t a n t aussi bien qu 'en 
descendan t le couran t . Dans le p r emie r cas, il 
fait quelques efforts; dans le second, il se laisse 
aller à la dér ive . Il se nour r i t p r inc ipa lemen t de 
mol lusques et de peti ts insectes a q u a t i q u e s ; il en 
r empl i t ses abajoues, pu is , sa chasse finie, il les 
m a n g e t r anqu i l l emen t . 

« Pa r u n beau soir d 'é té , raconte Benne t t , je 
m ' a p p r o c h a i d ' une pet i te r iv iè re ; connaissant 
les hab i tudes noc tu rnes des o r n i t h o r h y n q u e s , 
j ' e spéra i s b ien en voir un . Le fusil à l ' épaule , je 
restai t ranqui l le sur la r ive . J ' a p e r ç u s bientôt , 
assez près , u n corps noir , et u n e tête qui s'élevait 
un peu au-dessus de la surface de l 'eau. I m m o 
bile, p o u r n e pas effrayer l ' an imal , j e l 'observai 
et che rcha i à suivre ses m o u v e m e n t s . Il faut se 
tenir p rê t à t i re r a u m o m e n t où l ' o r n i t h o r h y n q u e 
plonge, et lui envoyer la charge lorsqu' i l repara i t 
à la surface. Il faut su r tou t l ' a t te indre à la tê te , 
car le p lomb ne pénè t r e pas fac i lement à travers 
ses poils épais . J ' en ai vu, qu i avaient le crâne fra
cassé, t and is q u e la peau étai t à peine e n t a m é e . 

« Le p remie r jour , j e r en t r a i bredoui l le , le 
lendemain , la r ivière avai t été gonflée par les 
p lu ie s ; j e ne vis de toute la ma t inée qu 'un seul 
o r n i t h o r h y n q u e ; mais il étai t t rop sur ses gardes 
pour qu 'on pû t le tuer . J e fus p lus h e u r e u x à 
m o n r e t o u r , dans l ' après -mid i . J ' e n t i ra i un 
qui fut g ravement a t t e i n t , il p longea aussitôt, 
r eparu t peu après , p o u r rep longer encore , mais 
toujours p o u r que lques ins tants s eu l emen t , et en 
s'efforçant de gagne r la r ive; il ne se mouva i t 
plus dans l 'eau qu 'avec difficulté, et chercha i t à 
se réfugier dans son ter r ier . Il nageait plus à la 
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surface que d ' h a b i t u d e ; il essuya cependan t deux 

coups de feu avant de rester sur l 'eau. Quand le 

chien me l 'appor ta , j e vis que c'était un beau 

mâle. Il n 'é ta i t pas tout à fait mor t , se mouvai t 

encore u n p e u , mais on n ' en tenda i t d ' au t re 

son que celui que faisait l 'air en passant à t ravers 

ses nar ines . Au bout de que lques m i n u t e s , il se 

releva et cou ru t à la rivière en chance lan t ; ce ne 

fut que vingt-cinq m i n u t e s après qu'il t omba et 

mouru t . J 'avais souvent en t endu par le r du d a n 

ger des blessures faites par son é p e r o n ; j e le 

saisis tou t d 'abord près de cet o rgane . Dans les 

efforts qu'i l faisait p o u r fuir, il me grat ta un p e u 

la main avec ses ongles et avec son éperon, mais 

je ne me sentis pas p iqué . On dit que l ' an imal se 

couche sur le dos lorsqu' i l veut faire usage de 

cette a r m e , c'est peu p robab le . J e le mis dans 

cette posit ion, et loin de c h e r c h e r à se défendre , 

il ne che rcha qu 'à se r e m e t t r e sur ses pa t tes . J e 

répétai mon expér ience de tou tes les façons, tou

jours inu t i l emen t , e t j e me suis convaincu q u e 

cet éperon devait avoir u n e dest inat ion tout au t r e 

que celle de servir d ' a rme défensive. Les ind i 

gènes l 'appellent b ien suffisant (nom par lequel 

ils dés ignent toute chose dangereuse ou véné

neuse), mais ils d o n n e n t cette m ê m e d é n o m i n a 

tion à ses griffes; d 'a i l leurs , ils n e c ra ignent nul

lement de p r e n d r e un o r n i t h o r h y n q u e mâle v i 

vant. Lorsque l ' o rn i tho rhynque cour t sur le sol, 

on dirai t une appar i t ion surna ture l le , et l 'on con

çoit que son aspect singulier puisse effrayer un 

poltron. Les chats s 'enfuient aussi tôt devant lu i , 

et même les chiens , qui n 'on t pas été dressés à 

le chasser, res tent immobi l e s , les oreilles d r e s 

sées, aboient et n 'osent le t ouche r . 

« Le m ô m e soir où je t i rai le p r emie r m â l e , j e 

tirai u n e femelle, au m o m e n t où elle sor ta i t de 

l'eau pour la t ro is ième fois. J e l 'a t teignis au bec , 

elle m o u r u t p resque aussi tôt . El le resp i ra seu

lement encore quelquefois , et agi ta ses pat tes de 

derr ière convulsivement . On nous a assuré que , 

lorsqu'on ne t u é pas u n o r n i t h o r h y n q u e sur le 

coup, il p longe et ne repara î t plus. Mes obser

vations ne conf i rment pas ces assert ions. Ces ani

maux disparaissent , il est vrai , q u a n d on les 

m a n q u e ; blessés, ils p longen t aussi , mais ne 

lardent pas à revenir à la surface pour resp i re r . 

Ils é chappen t souvent aux chiens en p longeant 

r ap idement , et en se réfugiant dans les joncs et 

les roseaux. Il faut souvent deux ou trois décha r 

ges p o u r en tuer un , ou le blesser assez griève

ment p o u r qu 'on puisse le p r e n d r e . » 

Benne l t s'est sur tou t efforcé d 'é tudier le mode 

de reproduct ion de l ' o rn i tho rhynque . Il fit dé

couvrir p lus ieurs te r r ie rs p o u r y t rouver une 

femelle pleine ou a l la i tant ses pe t i t s : il pu t , en 

ou t re , observer p lus ieurs de ces an imaux en cap

t ivi té. 

Les opinions des indigènes sont par tagées au 

sujet de la r ep roduc t ion de l ' o rn i tho rhynque . Les 

uns disent qu ' i l pond des œufs , les au t res qu' i l 

m e t bas des peti ts vivants. 

Avant d 'ê t re fixé sur ce poin t , Benne t t se 

p rocura p lus ieurs femel les , et cela avec diffi

cul té , les na tu re l s n ' é t an t n u l l e m e n t disposés à 

l 'a ider . 

« J e fis, dit il, découvr i r un te r r ie r , m a l g r é 

l'avis d ' un indigène paresseux , qu i m 'assura i t 

que la femelle n 'ava i t pas encore mis bas , et 

qui ne c o m p r e n a i t pas , qu ' ayan t des bœufs et 

des m o u t o n s en abondance , j ' éprouvasse le be 

soin d 'avoir un o r n i t h o r h y n q u e . L 'ouver tu re du 

te r r ie r étai t t rès - la rge , re la t ivement au d iamèt re 

du cou lo i r ; celui-ci allait en se ré t récissant e t 

n 'avai t p lus finalement que le d iamèt re de l ' ani 

ma l . Nous le suivîmes p e n d a n t 3 moires et demi . 

T o u t à coup a p p a r u t la tête d 'un o r n i t h o r h y n 

q u e ; il paraissai t avoir été dérangé dans son som

meil et ê t re venu voir ce q u ' o n voulai t de lui . Il 

sembla convaincu q u e tout n 'é ta i t pas p o u r son 

plus g rand b o n h e u r , et c h e r c h a à fui r ; mais on 

le saisit par u n e pa t t e de derr ière et on s'en e m 

para . La p e u r lui fit évacuer ses* exc rément s , 

qu i exha la ien t u n e o d e u r des plus fétides. 11 ne 

fit en t end re a u c u n son, et ne che rcha pas à se 

dé fendre ; au plus , m e griffa-t-il un peu la ma in , 

en che rchan t à se sauver . C'était une femelle 

adul te . Ses petits yeux vifs é t incelaient ; il ou

vrait et fermai t a l t e rna t ivement ses -oreilles ; son 

c œ u r bat ta i t p r éc ip i t ammen t . Il sembla b ientô t 

s 'hab i tuer u n peu à son sort , quoiqu ' i l c h e r 

chât encore à s ' échapper . Je ne pouvais le p r e n 

dre pa r son pe lage , ce pelage é t an t t r op lâche . 

J e le mis dans u n tonneau rempl i de vase, 

d 'herbes et d 'eau : il essaya d 'en sor t i r ; mais 

voyant que ses peines étaient inu t i les , il se rés i 

gna, devint t r anqu i l l e , se coucha et paru t s 'en

do rmi r . T o u t e la nui t il fut fort agi té et grattai t avec 

ses pat tes de devant , c o m m e pour se c reuser un 

te r r ie r . Le l endemain ma t in , je le vis p ro fondé

m e n t e n d o r m i , enroulé sur l u i - m ê m e , la tête 

cont re la po i t r ine . Lorsqu 'on le réveilla, il gro

gna c o m m e un j eune ch ien . T o u t le j o u r , il res ta 

t ranqui l le ; la nui t , il che rcha encore à se sauver, 

et grogna con t inue l lement . Tous les Européens 

du voisinage, qui avaient si souvent vu cet an i 

m a l mor t , é ta ient enchan tés de pouvoir enfin en 

observer u n v ivant ; c 'étai t , j e crois, la p r e m i è r e 
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fois q u ' u n E u r o p é e n en possédait un , et qu ' i l 
avait examiné un te r r ie r . 

n Lors de m o n dépar t , j e mis mon mallavgnng 

dans une pet i te caisse avec de l 'herbe, e t j e l ' em
por ta i . P o u r le d is t ra i re , j e lui a t t acha i u n e 
longue laisse à la pa t te et le mis au bord de 
l ' eau . Il ne t a r d a pas à y en t re r , à nage r en r e 
m o n t a n t le cou ran t , et r e c h e r c h a n t les endroi ts 
où croissaient le plus de p lantes aqua t iques . 
Après avoir assez p longé, il revint sur la rive, se 
c o u c h a dans l 'herbe , se gra t ta et se pe igna avec 
volupté . Il se servait, à cet effet, de ses pattes de 
de r r i è re , et ployait son corps flexible. Cela d u r a 
une h e u r e . Après cet te toi let te , il paraissai t p lus 
beau , p lus br i l lan t q u ' a u p a r a v a n t . J e mis ma 
ma in à un endro i t où il se grat ta i t , et lorsqu ' i l y 
passa sa pa t t e , je sentjs qu ' i l le faisait avec dou
ceur . J e voulus le gra t ter , mais il s 'éloigna de 
que lques pas , et r e c o m m e n ç a sa to i le t te . Il finit 
par se laisser caresser . 

« Quelques jours ap rès , j e lui fis p r end re un 
second bain , mais cet te fois dans u n e eau l im
pide , où j e pouvais suivre ses m o u v e m e n t s . Il 
p longea r a p i d e m e n t j u s q u ' a u fond de l 'eau, y 
res ta quelques ins tants , puis r e m o n t a . Il nageai t 
le long du bord , se se rvant de son bec c o m m e 
d 'un organe de t o u c h e r t rès -dé l ica t . Il para is 
sait t rouver de quoi se n o u r r i r , car c h a q u e fois 
qu ' i l re t i ra i t son bec , il y avait q u e l q u e a l iment , 
et r e m u a i t ses mâcho i r e s l a t é ra lement , c o m m e 
lorsqu ' i l m a n g e . Il n e t oucha pas aux insectes 
qui s 'agitaient au tou r de lui , soit qu ' i l n e les vît 
pas , soit qu ' i l préférât la nou r r i t u r e qu' i l t r ou 
vait dans la vase. Après son repas , il se coucha 
sur l 'herbe qui recouvrai t la rive, le corps à demi 
hor s de l ' e a u ; il y net toya et pe igna son pe 
lage. Il ne r e tou rna qu 'avec déplais ir dans sa 
pr ison, et ne voulu t plus s'y t en i r t ranqui l le . 
T o u t e la nu i t , je l ' entendis gra t te r dans sa caisse, 
que j e trouvai vide le l endemain m a t i n . If étai t 
parvenu à dé t ache r une p l anche , et s 'était enfui . 
T o u t e observat ion u l t é r i eu re devenai t impos
sible. » 

Dans son second voyage, B e n n e t t se p r o c u r a 
une nouvelle femelle, et p u t mieux l 'observer . 
Il constata que les mamel les é ta ien t p re sque in 
visibles, b ien q u e l 'animal eût dans son u t é r u s 
gauche deux embryons assez développés . P lus 
ta rd , il eut u n e au t r e femelle qu i venait de 
me t t r e bas . Elle avait les glandes m a m m a i r e s 
t rès grosses , mais il ne pu t en extraire de lait . 
Il n 'y avait pas de m a m e l o n , et les poils n'y pa
raissaient pas plus usés que sur le res te du corps . 
Enfin, ce na tura l i s te infatigable trouva un te r 

r ier , avec t rois petits, qui avaient environ 5 cent , 
de long : on ne vit r ien qui eû t pu faire croire 
qu ' i ls é t a ien t nés d 'œufs, et il n 'y avait pas à dou
ter que l ' o rn i tho rhynque ne m î t a u m o n d e 
des peti ts vivants . B e n n e t t ne cro i t pas non plus 
q u e des ind igènes a ien t j ama i s vu u n e femelle 
al la i ter ses pet i ts . 

Dès q u ' o n se m e t à c reuser le ter r ier , l 'animal 
t roub lé qui t te son nid p o u r venir reconnaî t re 
son e n n e m i . 

« Lorsque nous t rouvâmes les pet i ts dans le 
te r r ie r , dit encore Benne t t , et que nous les m î m e s 
sur le sol , ils cou ru ren t ça e t là, mais sans faire 
t rop de tenta t ives p o u r r econqué r i r l eu r l iberté. 
Les ind igènes , auxquels , à cel le vue , l 'eau venait 
à la b o u c h e , d isaient qu' i ls é ta ient âgés de hu i t 
mois et a jou ta ien t q u e la femelle n o u r r i t ses 
pe t i t s , d ' abord de lait, pu i s d ' insectes , de peti ts 
mol lusques e t de vase. 

« Les pet i t s p rena ien t p o u r d o r m i r les postures 
les plus variées . L ' un s 'enroula i t c o m m e un 
ch ien , en r ecouvran t son m u s e a u de sa q u e u e ; 
u n au t re se coucha i t sur le dos , les pa t tes écar
t é e s ; u n a u t r e se roula i t en bou le , c o m m e u n 
hér isson. Fa t igués de garder u n e posi t ion, ils 
en p rena i en t u n e a u t r e . Us se rou la ien t en boule 
de p ré f é r ence , les pat tes de devan t sur le bec , 
la tCte penchée vers la q u e u e , les pat tes de 
der r iè re croisées au-dessus du b ec , e t la queue 
re levée . Quoique couver t s d ' un pelage épais, ils 
r e c h e r c h a i e n t cependan t la c h a l e u r . J e pouvais 
les t o u c h e r p a r t o u t , sauf sur le bec , ce qui prouve 
c o m b i e n cet o rgane est sensible . 

« J e les laissais l i b r emen t cou r i r dans ma 
c h a m b r e sans n u l inconvén ien t . U n vieil o rn i 
t h o r y n q u e gra t ta i t sans re lâche à la mura i l l e , 
auss i dus-jc l ' enfermer . Il res ta i t t r anqu i l l e tou t 
le j o u r , ma i s la nu i t , il che rcha i t à s ' échapper . 
Lo r sque j e réveillais mes an imaux , ils se m e t 
ta ient à m u r m u r e r . 

ci Ma pet i te famille d ' o r n i t h o r h y n q u e s vécu t 
que lque t e m p s , e t j e pus observer ses m œ u r s . 
Souvent ils para issa ient rêver qu ' i l s nageaient et 
l eurs pa t tes en faisaient les m o u v e m e n t s . Si je les 
mettais" par t e r re de j o u r , ils che rcha i en t une 
place obscu re p o u r s'y couche r et s ' e n d o r m i r ; 
ils préféraient c e p e n d a n t l ' endroi t où ils se te
na ien t d 'o rd ina i re . D 'au t res fois, ils qu i t ta ien t 
par capr ice l eu r anc ienne c o u c h e , et a l laient se 
loger dans u n a u t r e endro i t obscur . Lorsqu ' i l s 
é ta ient p ro fondémen t endormis , on pouvai t les 
t ouche r sans les réveil ler . 

« Le soir , mes deux peti ts favoris se m o n 
t ra ien t , mangea ien t l eu r pâ tée , et se met ta ien t à 
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jouer c o m m e d é j e u n e s chiens , ils s ' a t taquaient 

avec leur bec, levaient leurs pat tes de devant , 

gr impaient l 'un su r l ' au t re , e tc . Si l 'un venai t à 

tomber , loin de se relever et de con t inue r le 

combat, il restait t r anqu i l l emen t couché , se grat

tait, et son c o m p a g n o n a t tenda i t p a t i e m m e n t 

qu'il repr î t ses j e u x . Ils é taient très-vifs; leurs 

petits yeux é t ince la ien t ; leurs oreilles s 'ouvraient 

et se fermaient r a p i d e m e n t , mais ils n ' a ima ien t 

pas qu 'on les prî t dans la ma in . 

« Leurs yeux é tan t placés t rès-haut , ils ne pou

vaient pas bien voir devant e u x , venaient se bu t 

ter à tous les objets qu' i ls rencont ra ien t , et les 

renversaient . Us dressaient souvent la tête pour 

voir ce qui se passait au tou r d 'eux. Parfois ils se 

mettaient à j oue r avec m o i ; j e les caressais , les 

grattais, et ils paraissaient se compla i re à ces ca

resses. Ils morda ien t mes doigts , et se compor 

taient c o m m e de j eunes ch iens . Lorsque leur 

pelage était moui l lé , ils le pe igna ien t , le ne t 

toyaient, c o m m e les canards leurs p lumes . Ils 

étaient alors plus beaux et plus br i l lants . Si j e 

les mettais dans un vase profond, plein d 'eau , ils 

cherchaient b ien vite à en so r t i r ; si l 'eau étai t 

basse, s'ils y r encon t r a i en t que lques h e r b e s , ils 

s'y t rouvaient très à l 'aise. Us r e c o m m e n ç a i e n t 

leurs j eux dans l ' eau ; pu is , la fatigue ar r ivant , 

ils se coucha ien t sur l 'herbe et se pe ignaient . 

Une fois p ropres , ils coura ien t un peu dans la 

chambre , et gagna ien t enfin l eu r couche . Rare

ment ils res ta ient plus de dix à qu inze minu tes 

dans l 'eau. Pendan t la nu i t , on les en tenda i t 

m u r m u r e r : on aura i t di t qu ' i ls se ba t ta ien t ou 

jouaient e n s e m b l e ; au m a t i n , on les t rouvai t 

t ranqui l lement e n d o r m i s . 

« J 'étais tenté , au c o m m e n c e m e n t , de les re 

garder c o m m e des a n i m a u x n o c t u r n e s ; mais je 

ne tardai pas à m'apercevoir qu ' i l n 'y avait là rien 

de régul ier ; ils se reposa ien t le j ou r c o m m e la 

nuit , et à des heures t rès-diverses . Au coucher 

du soleil, ils para issa ient plus vifs et p lus en 

t ra in . Je dis donc qu ' i ls sont aussi bien d iurnes 

que noc tu rnes , e t qu'i ls préfèrent les heures fraî

ches du soir à la cha leu r et à la l umiè re écla

tante du plein mid i . Il en était de m ê m e pour 

les j eunes et les vieux a n i m a u x . TIs d o r m a i e n t le 

j ou r et veillaient la nu i t , ou inversement . Sou

vent l 'un dormai t pendan t que l ' au t re coura i t . 

Le mâle qui t ta i t parfois son nid le p remie r , la 

femelle cont inua i t à do rmi r . Quand celui-ci avait 

assez cou ru , qu'i l s 'était bien rassasié, il reve

nait se coucher , c 'était alors à la femelle de sor

t i r ; d 'au t res fois, ils se mon t r a i en t en m ê m e 

temps . Un soir, tandis qu ' i l s coura ien t tous 

I deux, la femelle poussa u n pet i t cri c o m m e p o u r 
appeler son c o m p a g n o n , qui était caché dans 
que lque co in ; un cri parei l lui r épondi t , et la 
femelle couru l aussitôt à l ' endroi t d 'où par ta i t 
ce t te réponse . 

«H était t rès -amusant de voir ces an imaux s'é
tendre et bâiller : ils é tenda ien t leurs pat tes eu 
avant, écar ta ien t leurs doigts , e t cela avec une 
expression t r è s - comique . On est si peu hab i tué 
à voir bâi l ler un canard ! Je m e demanda i sou
vent c o m m e n t ils pouvaien t g r imper sur u n e 
b ib l io thèque . J e les vis enfin appuye r le dos 
con t re le m u r , les pat tes con t re le meub le et 
g r imper ainsi r ap idemen t , g râce à leurs vigou
reux muscles dorsaux et à leurs ongles poin
tus . 

o J e les nourr issais de pain t r e m p é dans l 'eau, 
d 'œufs durs , de viande finement h a c h é e . Ils 
n e paraissaient pas préférer le lait à l 'eau. 

« Peu après m o n arr ivée à Sidney, j e les vis 
maigr i r ; leur pelage perdi t son br i l lan t . Us man
geaient moins , mais coura ien t encore ga iement 
dans la c h a m b r e ; lorsqu' i ls é ta ient moui l lés , 
leurs poils ne se séchaient p lus aussi r a p i d e 
ment . T o u t témoignai t de leur mauvaise san té , 
et leur aspect ne pouvai t que p rodu i re un sen
t i m e n t de pit ié. Le 2'J janvier m o u r u t la fe
mel le , et le 2 février le mâ le . J e les avais eus 
pendan t environ c inq semaines . » 

Des aut res observat ions de Renne t t , il résul te 
! que l ' o rn i tbo rhynque ne peu t vivre longtemps 

dans l 'eau. Lorsqu 'on en re t ien t un seu lement 
quinze ou vingt m i n u t e s dans u n e eau profonde , 
sans qu' i l puisse p r en d re pied, on l'en re t i re tout 
épuisé , h demi m o r t . Les gens qui me t ta ien t un 
o r n i t h o r h y n q u e vivant dans u n tonneau à demi 
plein d 'eau é ta ient é tonnés de le t rouver m o r t ; 
ils n ' é t a i en t pas moins s t u p é f a i t s , lorsqu ' i ls 
avaient rempl i le t onneau j u s q u ' a u bord , d e v o i r 
que l ' an imal s'était é chappé ; cela sembla i t leur 
faire croire que l ' o r n i t h o r h y n q u e n 'es t pas aqua 
t ique , c o m m e on le suppose . 

Les tentat ives inf ructueuses de Benne t t pour 
r a p p o r t e r u n o r n i t h o r h y n q u e vivant en E u r o p e 
n'effrayèrent pas cependan t ce na tura l i s te d is 
t ingué . Il fit faire u n e cage t o u t exprès , et r e 
par t i t p o u r l 'Austral ie . Cette fois encore son 
entrepr ise ne fut pas cou ronnée de s u c c è s ; mais 
il p u t complé te r ses observat ions. Il vit que , 
chez le m â l e , les organes géni taux se tuméfient 
à l ' époque du ru t , et a t t e ignen t les d imens ions 
d 'un œuf de p igeon , fait qu i semble r a p p r o c h e r 
l ' o rn i t ho rhynque des oiseaux. 

Bennet t se p rocu ra de nouveaux o r n i t h o r h y n -
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qnes . « J ' en reçus deux, dit- i l , le 28 d é c e m 

bre 1 8 3 8 ; ils é ta ien t si craintifs qu ' i l s ne sor

taient que le bout de leur bec hors de l 'eau 

pour pouvoir un peu respi rer ; puis ils p lon 

geaient aussitôt, et para issa ient par fa i tement 

savoir qu ' on les observait . Le t emps le plus 

long qu ' i ls r e s t è ren t sous l 'eau, sans respi rer , 

fut de 7 minutes et 15 secondes . On les gue t ta de 

loin ; l 'un d 'eux sort i t du t o n n e a u et voulu t s 'é

chapper . Tan t que j ' é t a i s près de leur t onneau , 

ils ne cherchèren t j amais à. s 'enfuir, et n ' appa ru 

ren t q u e r a r e m e n t à la surface. Peu à peu ils 

s ' appr ivo i sè ren t , se m o n t r è r e n t davantage au-

dessus de l 'eau, se la issèrent m ô m e toucher . 

La femelle mangea i t en nagean t su r l 'eau. Elle 

étai t p lus apprivoisée q u e le m â l e , qui se tena i t 

de préférence au fond. 

« Du 29 au 31 d é c e m b r e , mes o rn i tho rhyn-

ques res tè ren t en parfai te san té . Le m a t i n et 

le soir, je les me t t a i s une ou deux heu res dans 

l ' eau , j e leur donnais de la v iande finement h a 

chée , pour les hab i tue r à u n e n o u r r i t u r e qu i 

me pe rmî t de les a m e n e r en E u r o p e . Leurs 

m œ u r s s 'accordaient pa r fa i t ement avec toutes 

mes observations an t é r i eu re s . L o r s q u e que lques 

poussières t o m b a i e n t sur leurs na r ines , ils les 

agi taient c o m m e p o u r les é lo igner ; n 'y réuss i s 

saient ils pas , ils se lavaient le bec . Lorsque 

j e dérangea is le mâle p e n d a n t la nui t , il gro

gnai t et poussai t ensui le le m ô m e sifflement 

t r e m b l o t a n t , qui lui servait à appeler sa c o m 

p a g n e . 

« Le 2 janvier , m o u r u t la femelle ; le mâle 

vécut j u s q u ' a u 4. J e l 'avais mis dans u n e cage 

avec un réservoir d 'eau ; il sembla i t s'y t rouver 

t rès-bien. Mais le 3 janvier , au mat in , je le 

t rouvai mor t au fond de l 'eau ; sa faiblesse ne 

lui avait p r o b a b l e m e n t pas pe rmis de regagner 

sa d e m e u r e . La pe r sonne qui m ' a p p o r t a ces 

o r n i t h o r h y n q u e s m 'a s su ra en avoir nour r i deux 

p e n d a n t quinze j o u r s avec des mol lusques fluviá

tiles qu ' i l l eur je ta i t en m o r c e a u x , et que ces 

deux individus n 'é ta ien t mor t s que par accident . 

J 'a i vu m o i - m ê m e un j eune o r n i l h o r h y n q u e , que 

l 'on conserva trois semaines , en le nourr i ssant 

de vers . 

« P e u avant leur m o r l , mes deux an imaux 

négl igèren t de se ne t toyer , de s 'essuyer, et le 

froid qu ' i ls r e s sen t i r en t ainsi peut bien avoir 

hâ té leur fin. Ils n 'é ta ient pas te l lement amai

gr i s , le mâle su r tou t , qu 'on doive a t t r ibuer leur 

m o r t à la faiblesse. Dans leurs intesLins et leurs 

aba joues j e ne Irouvai n i sable ni nour r i tu re ; 

j e n 'y vis r ien que de l 'eau sale. » 

Ces observat ions de Benne t t renfe rment à 

peu près t ou t ce que nous savons de l 'orni tho-

r h y n q u e . Il s'en faut qu 'el les soient completes ; 

mais les observa teurs ne feront pas défaut , et il 

faut espérer q u e nous finirons par connaî t re 

c o m p l è t e m e n t l 'histoire du p lus s ingul ier de 

tous les mammifè re s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — De la peau de l 'orni-

t h o r h y n q u e , s u r t o u t q u a n d elle est mouil lée , se 

dégage u n e forte odeur de poisson, cette odeur 

provient sans doute d 'une sécré t ion hui leuse . 

Malgré ce par fum désagréable , les Austra l iens 

mangen t avec plaisir la cha i r de cet an ima l . A 

la vér i té leur goûl ne pour ra i t faire loi, car ils 

m a n g e n t tou t ce qui peut se mange r : serpents , 

r a t s , g renoui l l es ; t ou ten f in , les an imaux les plus 

repoussants , aussi bien que les m a r s u p i a u x les 

plus dél icats . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S O N G U L É S — UNGULATA. 

Die Ilufthiere. 

Avec les paresseux, nous avons vu les de rn i e r s 
représentants du groupe agile des a n i m a u x ar
boricoles : nous redescendons en q u e l q u e sorte 
sur la t e r r e , et dans l 'eau. Tous les m a m m i f è r e s 
dont il nous res te à faire l 'his toire sont t e r res 
tres ou aquat iques ; nous n 'en t rouverons que 
que lques -uns qui hab i t en t les l ieux les plus e s 
carpés, et qu i s'y meuven t avec au t an t d 'agil i té 
et de hardiesse que les a n i m a u x g r i m p e u r s se 
meuven t sur les a rb r e s . 

C a r a c t è r e N . — Les ongulés sont t e r res t res ; 
leur organisat ion les a t t ache au sol, et en gé
néral, ils sont de g r a n d e tai l le . L e u r t ronc est 
gros ; leur cou long ; leur tê te r a r e m e n t volu
mineuse, m u n i e d ' a rmes solides, cornes , bois 
ou dents t r è s -p roéminen tes . Us ont les doigts 
empr isonnés dans u n sabo t , r éun i s ou sépa
rés ; la queue cour te et ne t o u c h a n t o rd i 
na i rement pas le sol ; les organes des sens 
développés ; les oreilles g randes , mob i l e s ; les 
yeux beaux et vifs ; l 'apparei l de l 'olfaction 
convenablement développé. En u n mo t , a u c u n 
de leurs sens n 'est a t roph ié . L e u r peau est plus 
ou moins épaisse ; l eur pelage plus ou moins 
fourni et de cou leu r g é n é r a l e m e n t noire ou 
b rune . 

Les sabots sont carac tér i s t iques de ces an i 
maux. Leurs qua t re m e m b r e s sont t rès-dévelop-
pése t très propres à la m a r c h e ; engagés c o m m e 
ils sont dans une gaine co rnée , leurs doigts n e 
peuvent être employés à un au t r e usage. Chez 
les plus élevés, le sabot en tou re complè t emen t 
les doigts ; chez les a u t r e s , il ne les recouvre 
qu'en par t ie , et sa forme varie avec le n o m b r e 
des do ig t s . 

La dent i t ion est éga l emen t ca rac té r i s t ique . 
Les mola i res n e servent qu ' à broyer les a l i - , 
ments ; les incisives i nd iquen t é v i d e m m e n t une 
nourr i ture végéta le . Les canines m a n q u e n t chez 
les u n s ; elles sont cons idé rab lement développées I 
chez les autres ; souvent les incisives sont sépa
rées des mola i res par u n g rand in te rva l le ; cel
les-ci sont t rès- i r régul ières , et couvertes de 
lamelles d 'émail t an tô t t rès-s inueuses , t an tô t sim
plement r ecourbées . Le n o m b r e et la disposi
tion des tubercu les est loin d 'ê t re fixe. 

La taille des ongulés offre des variat ions aussi^ 

n o m b r e u s e s et aussi p rononcées que chez les 

ca rn ivores . Les ex t r êmes sont r eprésen tés par 

le g igan te sque é léphant , et pa r le d a m a n , qu i 

est à pe ine aussi g rand que le l ièvre. Chose 

cu r i euse , ces deux êtres ex t rêmes sont des r e 

présen tan t s d u m ê m e o r d r e . Il est vrai de dire 

que cet o r d r e appa r t i en t plus aux créat ions 

an té r i eu res qu ' à l ' époque ac tue l le , et renfe rme 

par conséquen t des a n i m a u x t rès-dissemblables . 

Les os des ongulés sont lourds et sol ides , 

m ê m e chez les espèces les plus grac ieuses . Le 

crâne a moins de déve loppement que la face ; 

les mâcho i r e s sont a l longées, le front et le vértex 

larges et a p l a t i s ; l 'angle facial est très-aigu. Les 

ver tèbres cervicales ont des apophyses épineuses 

t r è s -cour tes , des apophyses ar t icu la i res p resque 

sphé r iques , d ispos i t ion qui p e r m e t u n e t r è s -

g rande mobi l i t é . Les ver tèbres dorsa les , cour tes 

et épaisses, on t leurs apophyses épineuses lon 

gues . Les côtes sont n o m b r e u s e s et larges. La 

clavicule m a n q u e souvent auss i , le cubi tus et 

su r tou t les mé taca rp iens font défaut . 

Les part ies mol les , pa r t i cu l i è r emen t les o r 

ganes de diges t ion , p résen ten t la plus g rande 

diversité de formes . 

H c r u n , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les on 

gulés , sous le r a p p o r t des hab i tudes , semblent 
faire la t rans i t ion des onguicu lés aux cé tacés . 
Que lques -uns d ' en t re eux sont amphib ie s , h a 
b i t en t l ' eau et la t e r r e , m è n e n t une véri table 
vie de rep t i l es . Les aut res sont des a n i m a u x 
a b s o l u m e n t te r res t res . 

Sauf le cochon , qu i est en que lque sorte o m 
nivore , les au t res ongulés on t u n r ég ime e x c l u 
s ivement végétal et se nour r i s sen t d 'he rbes , de 
feuilles, de fruits , d 'écorces d ' a r b r e s . 

La ma jeu re par t ie des ongulés ne me t bas 
q u ' u n seul pet i t . Les porcs Tont enco re except ion 
à cet égard : l eu r fécondité peu t rivaliser avec 
celle de q u e l q u e s r o n g e u r s ; elle n 'es t n u l l e m e n t 
en r appor t avec leur ta i l le . 

On divise les ongulés en trois o rd re s , les solí

pedos, les r u m i n a n t s e t les pachyde rmes ; mais 

on est moins d 'accord sur la place que doivent 

occuper ces divers ordres . Les uns r é c l a m e n t la 

p remiè re place pour les pachyde rmes ; les au t res 
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Fig. 130. — Formes extérieures du cheval (p. ï98) ['). 

p o u r les r u m i n a n t s , d ' au t re s pour les sol ipèdes. 
Nous nous r a n g e o n s à ce dern ie r avis : il n 'est 
pas d 'ongulés qu i aient u n e s t ruc tu re aussi 

parfaite q u e celle des sol ipèdes, et il en est 

peu qui les dépassent de beaucoup en intel l i

gence . 

L E S S O L I P È D E S — SOLID UNGULA. 

Die Einhufer. 

C a r a c t è r e » . — L e s sol ipèdes, ou sol idongulés , 
c o m m e on les n o m m e auss i , forment un o rd re net
t e m e n t d i s t inc t p a r m i les ongu lés , et ce qu i les ca
rac té r i se essent ie l lement , c 'est leur sabot ent ier . 

Il y a e n t r e t o u s les sol ipèdes de si g r ands 
rappor t s de fo rme , d e s t r u c t u r e , qu 'on a d û 
nécessa i rement n ' e n faire q u ' u n e famille : celle 
des équidés ou chevaux . 

['} Nomenclature des diverses régions extérieures du cheval. 

1. ta". Crin ière . 5 6 . F o u r r e a u . 38. E r g o t et f a n o n . 
2 . l io.a d u n e z . 14. Gout t i ère d e la j u g u l a i r e . Î7 T e s t i c u l e s . 39. H a n c h e . 

a. C h a n f r e i n . 15. P e i t r a i l . 2"'. V e i n e s a p h è n e . 40. C u i s s e . 

4. F r o n t . l f i . G a r r o t . S » . l^paule et l i ras . 41 . G r a s s e t . 
5 . S a l i è r e . n . D o s . ÏS' P o i n t e d e l ' é p a u l e . 4?. F e s s e . 
fi. T o u p e t . I S . C o t e s . 19. C o u d e . 43. J a m b e . 
1 . UreilLes. 19. P a s s a g e de s s a n g l e s . 30. A v a a t - b c a a . 44. J a r r e t . 

s. i .anacu.e e t a u ^ e . 19' V e i n e d e l ' é p e i u u . 31 . C h â t a i g n e . 45. C h à t a i z n e . 

9. J u u e . sn. H e i n . 3Ï G e n o u . 4 S 
C a n o n . 

10. XHseau. 21. r . r o u p c . 3!. C a n o n . 47 B o u l e t . 

11. N u q u e . S î . Q u e u e . 34 B o u l e t . 48 Ergot et fanûn. 

11' G o r g e . 23 A n u s . 35 P a t u r o n . 40 P a t u r o n . 
I S . P a r o t i d e s . 14 F l a n c . 3G r o n r o n n e . 50 C o u r o n n e . 
l o . E n c o l u r e . S5 V e n t r e . 37 Pied antér i eur . SI Pied postér ieur 
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C a i U i l , C u l t i F'L», ]D>]>. 

Fig. 131. Squelette du cheval (p. 2'J8], 
Paria, Da l l i .è re m F i l i , adi i . 

LES ÉQUIDÉS — EQUI. 

Die Pferde. 

C a r a c t è r e s . —• Les équidés ou chevaux se I noble , leurs m e m b r e s forts , l e u r t ê te ma ig re , 

reconnaissent à l eur taille moyenne , leur por t I a l longée , leurs yeux g rands et vifs, leurs oreilles 

Flg. 13!. Squelette de la tète du cheval (*). 

moyennes , po in tues et mobi les , leurs naseaux 

1*) Cette figure d o n n e l'an LE FACIAL ABC d u c h e v a l , d 'après la 
m é t h o d e d e P. Camper , m o d i l î é e par G. Col in, TRAITÉ DE PLIYSIVLOGIE 

DES ANIMAUX DOMEST quts, 2e éd i t ion . Par i s , 1 870. 

I Î H E I I M . 

l a rgemen t ouverts . Ils on t le cou fort, m u s c u -

leux, le t r o n c a r rond i , les poils m o u s , cour t s , 

serrés , longs sur le cou et à la queue . 

L'École de S a u m u r et Bourge la t on t dist ingué 

II — 137 
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208 L E S S O L 1 P È D E S . 

e x t é r i e u r e m e n t sur les équ idés , ayan t le cheval 

p o u r type : I o l ' avant -main , c ' es t -à -d i re la tôle , le 

cou , le poi t ra i l , les épaules , dont l ' ensemble 

forme l ' encolure ; 2°le corps , e t 3 0 l ' a r r i è r e - m a i n , 

c o m p r e n a n t t o u t le t ra in de de r r i è r e . C h a c u n e 

de ces par t ies pr inc ipa les a été divisée à son tour 

en régions et en par t ies de régions qui ont reçu 

des n o m s par t icu l ie rs . La figure 130 en donnera 

une idée. 

Le squele t te (fig. 131) est à la fois finement 

e t v i g o u r e u s e m e n t c h a r p e n t é . On c o m p t e à la 

co lonne ver tébra le ; seize ver tèbres dorsales, 

Fig. 1 3 3 . Muscles superficiels de la téte du cheval (*)• 

h u i t l omba i r e s , c inq sacrées , et j u s q u ' à vingt I ana tomique de cet te pa r t i e , après avoir donné 

et u n e caudales . les formes extér ieures d 'une façon g é n é r a l e , 

La tôLe est l o n g u e . En raison de l ' impor tance | nous ins is terons sur cet te région de l 'avant-

Fig. 131. Coupe longitudinale de la tète du cheval (*). 

main en r ep résen tan t le squele t te (fig. 132) et 
les musc les (fig. 133) de ce t te rég ion , afin de 
m i e u x en p e r m e t t r e l ' é tude . Dans la t è te , u n 
t iers s eu l emen t appar t i en t à la bo i te céré
bra le , les deux t iers an té r i eu r s fo rment la face 
(fig. 134). 

Ils on t les t ro is sortes de den ts {fig. i 3 o à 
139), c reuses dans le j e u n e âge , et en n o m b r e 
cons tan t ; six incisives, six mola i res longues , à 

(*) 1 , 1 , orb icu la i re d e s l è v r e s ; 2 , h o u p p e du m e n t o n ; 3 , s u s -
n a s o - l a b i a l ; V , s o n t e n d o n d ' in ser t i on ; % grand s u s - m a x i l l o - n a s a l ; 
6 , p o r t i o n p o s t é r i e u r e d u pet i t s u s - m a x i l l o - n a s a l ; 6 ' , p o r t i o n a n t é 
r ieure du m ê m e m u s c l e ; 7, z y g o m a t o lab ia l ; 8 , p l a n p r o f o n d de 
l ' aUéo lo - lab ia l ; S ' , p l a n superf ic ie l d u m ê m e m u s c l e ; 9 , m a x i l i o - l a -
bial ; 1 0 , p o r t i o n d u r i sor ius de Santor in i ; 11 , m u s c l e t e m p o r o - a u -
r iculaire e x t e r n e ; 12, z y ^ o m a t o - a u r i c u l a i r e • 13 , s c u t o - a u n c u l a i r c i n 
t e r n e ; 1 4 , 1 6 , c e r v i c û - a u r i c u l a i r e ; 1 7 , p a r o t i d o aur i cu la i re 

q u a t r e p a n s , à replis d 'émai l sai l lants sur la 
surface de mas t i ca t ion ; deux can ines pet i tes , t u 
be rcu leuses , con iques . 

Les espaces déga rn i s de den ts , appelés barres 

en t re les can ines et les mola i res , servent à pas
ser le m o r s . 

Leurs m e m b r e s sont t e r m i n é s par un seul 
doigt apparent^ et il n 'y a q u ' u n seul ongle 
(monodactyle) ou sabot pour chaque pied ; des 

1 8 , cartila^ff s cu t i forme ; 19, t e n d o n d ' insert ion d u m u s c l e orb icu la ire 
d e s p a u p i è r e s ; 2 0 , 2 0 ' , o r b i c u l a i r e d e s p a u p i è r e s ; 2 1 , n i a s s é t e r . — 
A , g l a u d e p a r o t i d e (la po inte pos tér i eure d e l ' ex trémité s u p é r i e u r e a 
é té e n l e v é e pour m o n t r e r le c e r v i c o - a u r i c u l s i r a interne) ; B, o r i g i n e 
d u cana l de S t e n u n ; c, t e r m i n a i s o n de ne c o n d u i t ; m, E 7 b r a n c h e s 
d 'or ig ine dt: la v e i n e j u g u l a i r e ( C h a u v c a u . . 

{**) A, s inus f r o n t a u x ; B, v o l u t e s e t h m o ï d a l e s ; C, corne t s u p é r i e u r ; 
! D, corne t i n f é r i e u r (G. Col in) . 
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slylets osseux, accolés sur les côtés des os d u 

Fig. 135. Ensemble de Ja dentition de la mâchoire 
supérieure, chez le cheval (*). 

Fig. 137. Dents incisives du cheval (**). 

(') I, p r o t u b é r a n c e o c c i p i t a l e ; 2 , 2 , c o n d y l e s de l ' o c c i p i t a l ; 3 , a p o 
physe B t y l o ï d e ; 4 , é c h a n c r u r e s t y l o - c u u d v l i e u u e i S, a p o p h y s e b a s i -

canon [fig. 140 e t 141), r ep ré sen t en t deux doigts 
la téraux r u d i m e n t a i r e s . 

Fig. 13G. Ensemble de la dentition de la mâchoire infé
rieure chez le cheval, les dents étant vues par leur face 
de frottement. 

Le système muscu la i r e du cheval est t rès-dé-
veloppé, nous en d o n n e r o n s u n e idée en r e p r o 
du i san t u n e coupe des différentes régions d u 
corps p r o p r e m e n t dit et du cou (fig. 142). 

P a r m i les o rganes digestifs, ci tons l 'œsophage^ 

la ïre j 6, t rou d é c h i r é ; 7, c o n d y l e d u t empora l ; 8 , cav i t é g l e n o i d e ; 
P, e m i n e n c e s u s - c o n d y l i e n n e ; 10, fos se t te pour u n e v e i n e ; 11, p r o 
t u b é r a n c e m a s t o ï d i e n n e ; 12 , p r o l o n g e m e n t h y o ï l i e n ; 13, a p o p h y s e 
s t y l o î d e d u t e m p o r a l ; H , t r o u s t y l o - m a s t o ï d i e n ; 1 5 , a p o p h y s e m a s -
toïde ; 16, c o r p s d u s p h é n o ï d e supér ieur ; 16' , c o r p s du s p h é n o ï d e i n 
f é r i e u r ; 17, a p o p h y s e s o u s - s p h é u o ï d a l e ; 18, orif ice supér ieur du c o n 
dui t s o u s - s p h â n o ï d a l ; 19, h ia tus orbi ta ire ; C ; fossette c a r o t i d i e u n e 
20 , p t é r y g o ï d i e u ; Î 0 ' , s o n a p o p h y s e ; 2 1 , v o m e r ; 22, ex trémi té an 
t ér i eure d e s p a l a t i n s ; 2 3 , face i n t e r n e d e la c r ê t e pa la t ine ; 24 , 24 
ouTertures gut tura les de s c a v i t é s n a s a l e s ; 2 5 , face pa la t ine d e s grand; 
s u s - m a x i l l a i r e s ; 2 6 , orif ice in fér i eur d u c o n d u i t p.i latin ; 2 6 ' , scis
sure p a l a t i n e ; 27 , tubérusiLé m a x i l l a i r e ; 28 , o u v e r t u r e s inc i s ives 
2 9 , t rou inc i s i f JChauveau 1 . 

('*) D é t o i U d ' o r g a n i s a t i o n . — Dent sur l a q u e l l e se t rouvent i n d i 
q u é e s la forme g é n é r a l e d e s i n c i s i v e s r e m p l a ç a n t e s et l e s formes 
par t i cu l i ères que prpnd s u c c e s s i v e m e n t la table denta ire par suite de 
l 'usure et de la poussu cont inue l l e d e c e s d e n t s ^ l i a u v e a u j . 
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qui est é troi t , et m u n i d 'une valvule à son extré- Les anc iens se sont i m a g i n é que les chevaux 

Fig. 138. Crochet ou canine de cheval (*). 
Fig. HO. Pied du cheval (»*»). 

21 D B 

Fig. 139. Coupe transversale d'une molaire supérieure 
du cheval (*''). 

m i t é s tomaca le . L ' es tomac (fiy. H 3 e t 144), 

l é g è r e m e n t bi lobé et à deux sacs disl incts, est 

pet i t , s imple , a l longé. Les intest ins sont t r è s -

longs (23 à 40 mèt res ) , et le c œ c u m est é n o r m e ) n 'avaient po in t de fiel, et c'est u n e opinion qui 

(capaci té de 33 à 68 l i tres). i r ègne encore chez b e a u c o u p de gens, m ê m e chez 

Fis- 1 i l . Pied du chevnl, région digitée (*·**,, 

Fig. 142, Muscles da la région spinale du cou, du dos et des lombes (couche moyenne), de la région costale et do la 
région abdominale (couche superficielle] (* 

(*) a, f ace e x t e r n e ; b, f ace i n t e r n e (Chauveau) . 
(**) Ar c é m e n t ex tér i eur ; B, émai l e i t ë r i c u r ; Cf i v o i r e ; D, émai l 

intér ieur ; E, c é m e n t in tér i eur . 
{***) t, t iùia ; ta, fa» première et d e u x i è m e r a n g é e d e s os d u t a r s e ; 

c, c a n o n (métatarse) j p , pa turon ( p r e m i è r e p h a l a n g e ) j pct cou 
r o i m e (deuxième p h a l a n g e 1 ; pi, p i e d ( tro is ième p h a l a n g e ) · 

(****) if 2 e t 3, les t ro i s p h a l a n g e s ; 4, le s inus s e m i - l u n a i r e de la 
t i o i s i è m e ; 5, le pet i t s c sanna ide ; b, le t e n d o n de l 'extenseur a n t é 

r i e u r des p h a l a n g e s ; 7, son inser t ion à la t r o i s i è m e p h a l a n g e ; 8, 
t e n d o n p e r f o r é ; 9, t e n d o n perforant ; ( 0 , son i n s e r t i o n a la t ro i s i ème 
p h a l a n g e ; 1 1 , l e s l i g a m e n t s s é s a m o ï d i n s i n f é r i e u r s ; i2, lu c u l - d e -
sac in fér i eur de la. g r a n d e g a i n e & é s a m o ï d i e u â e ; 15, le c u l - d e - s a c 
supér ieur d e la pe t i t e g a i n e s o s a m o ï d i e n n e ; 16, san c u l - d e - s a c i n f é 
r i e u r ; i l , c o u p e d u b o u r r e l e t ; 13, c o u p e du c o u s s i n e t p lanta ire . 

(****') i, r e l e v e u r prnpre de l ' épau le ; 2 , r h o m b o ï d e ; 3 ; a n g u l a i r e dv 
l ' o m o p l a t e ; 4, splenit is ; 5, s o n a p o n é v r o s e m a s t o ï d i e n n e ; 6, por t ion 
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Fig. 143. Estomac du cheval (*). 

les maréchaux peu ins t rui ts . Si l 'on devait m e s u r e r 

la valeur d 'une opinion sur l ' autor i té de ceux qui 

Fig. 144. Vue intérieure de l'estomac du cheval [**). 

l 'ont sou tenue , il faudrai t respecter cel le-ci , car 
elle est appuyée par Aris tote . Le t émo ignage de 
Pline est éga lemen t en sa faveur. Il serai t assu
r émen t bien ex t raord ina i re , la bile é tant un agent 

m a s t o ï d i e n n e d u pet i t c o m p l e x u s ; 7, son t e n d o n ; 8 , i n s e r t i o n s c e r v i 
ca les du m a s t o ï d o - h u m é r a l ; 9, t e n d o n a t l o ï d i e n c o m m u n au m a s t o i d o -
huméra l , au s p l é n i n s et au pe t i t c o m p l e x u s ; 1 0 , grand dro i t antér ieur 
de la l é t e ; 1 ! , s c a i è n e i n f é r i e u r ; 12, s c a l è n e s u p é r i e u r ; 1 3 , pet i t 
dente l é antér ieur d e la r e s p i r a t i o n ; 14 , pet i t d e n t e l é p o s t é r i e u r ; 
15, grand d e n t e l é ; 16 , transversa l des c ô t e s ; 17, l 'un d rs i n t e r c o s 
taux e x t e r n e s ; 18 , p r a n d o b l i q u e de l ' a b d o m e n ; Ï 0 , droit d e l ' a b d o 
m e n ; I I , p o r t i o n s ty lo -max i l l a i re d u m u s c l e d i g a s t r i q u e . 

(*J a, e x t r é m i t é c a r d i a q u e de l ' œ s o p h a g e ; è, a n n e a u pv lor ique 
(G. Col in) . 

' (**) A . sac g a u c h e ; B, sac d r o i t ; c , renf lement d u o d é n a l . 

aussi essentiel de la digest ion, que des a n i m a u x 

d 'un degré d 'organisa t ion aussi élevé que les c h e 

vaux pussen t s ' en passer . Si elle n 'es t pas nécessaire 

à ceux-ci, elle ne devrai t pas l 'être aux au t re s da

vantage ; et la n a t u r e , en l e u r donnan t l ' appare i l 

qu i sécrè te la b i le et la condu i t dans la cavité 

digest ive, se serai t livrée à u n e cons t ruc t ion s u 

perflue, ce qui serai t con t ra i re à son é c o n o 

mie hab i tue l le ; aussi la dissect ion a n a t o m i q u e 

prouve- l -e l le q u e le fait en ques t ion n 'es t point 

exact . On voit m ê m e q u e l ' e r reur avait été re le

vée dans les anc iens t e m p s ; c a r A b s y r t e , qui vivait 

sous le r ègne de Cons tant in , dit pos i t ivement (1) 

que le fiel a une p lace d é t e r m i n é e dans le 

foie du cheval . Cet an ima l , en effet, possède u n e 

vésicule du fiel c o m m e tous les au t re s m a m m i 

fères : s e u l e m e n t cet te vésicule est moins déve

loppée et moins apparen te q u e celle du bœuf et 

des au t re s r u m i n a n t s , et c 'est là, sans dou te , ce 

qu i a d o n n é naissance au p ré jugé . 

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

ont fait leur appar i t ion à l ' époque ter t ia i re , et cela 
dans l 'ancien m o n d e aussi b ien que dans le n o u 
veau. Ainsi , dans les deux Amér iques , qu i ne 
nourr i ssent p lus au jourd 'hu i que des chevaux 
jadis venus d 'Eu rope , on r e n c o n t r e dans cer ta ins 
te r ra ins des restes fossiles d ' équidés , spécif ique-

( I ) Absyrte , Hippiutriques. 
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m e n l dis t incts de ceux qu i y vivent. Ces fossiles 

sont le t é m o i g n a g e i r récusable de l 'exis tence de 

ces a n i m a u x sur le nouveau cont inent , b ien 

avant que l ' h o m m e s'y fût établ i . 

En E u r o p e , « il y avait , dit P . Gervais (1), p a r m i 

les chevaux fossiles p lus ieurs espèces , et, d a n s 

celle qui se r a p p r o c h e le p lus du cheval ac tue l ,d i -

verses races caractér isées par des différences de 

taille et de p ropor t ion , assez comparables à celles 

que n o u s observons au jou rd ' hu i pa rmi les c h e 

vaux domes t iques ; des squelet tes de ces anciens 

a n i m a u x nous m o n t r e n t les lourdes formes des 

chevaux alsaciens ou boulona is , ce qu i semble 

les r a p p r o c h e r b e a u c o u p des chevaux q u ' e m 

ployaient les guer r ie rs du moyen âge , et don t ils 

n o u s pa r l en t sous le n o m de palefrois et de des

triers ; d ' au t res on t l 'ossature fine des chevaux 

a rabes , don t la r ace n ' a cependan t c o m m e n c é 

à se r é p a n d r e dans le nord-oues t de l 'Europe 

q u ' a u r e t o u r des croisades , et il y en a qui sont 

au cont ra i re assez pet i t s p o u r r appe le r les che

vaux nains des She t lands , de l 'île d 'Ouessant et 

de la Corse, ce qui a m ê m e fait p ropose r de les 

cons idérer c o m m e étant d 'une espèce à par t , à la

que l le ou a donné le n o m à'Equus minutus. 

C o m m e il est impossible de d é m o n t r e r les l iens 

de pa ren t é qui r a t t a c h e n t sans dou te les chevaux 

actuels à ceux qu i ont laissé leurs os dans les 

,couches d i luv iennes , dans les cavernes , e t c . , on 

n e saura i t assurer que l 'Eu rope n ' a pas été p e n 

d a n t u n cer ta in t e m p s privée d ' an imaux de ce 

-genre, après en avoir nour r i en plus g r a n d e abon

dance encore q u e de nos jou r s . » 

Une espèce étai t con t empora ine des é léphants 

don t les débris rempl i ssen t les g r a n d e s couches 

meub les de no t re sol. Sans qu 'on puisse affir

m e r qu 'e l le soit abso lument u n e de celles qu i 

existent au jou rd 'hu i , on doit avouer qu 'e l le s'en 

r app rocha i t du moins b e a u c o u p . C'est dans les 

al luvions récen tes q u e l'on r e n c o n t r e le plus de 

re s t e s de chevaux fossiles. Il y en a aussi dans 

les cavernes et les b rèches , et Cuvier dit que , 

dans que lques con t rées de l 'Al lemagne , on 

dé te r r e u n e si prodig ieuse quan t i t é de dents de 

chevaux fossiles, q u ' o n les ramasse par c h a r r e 

t ées . Il n 'es t p resque pas de vallées où l 'on puisse 

c reuser des excavations de que lque é tendue sans 

découvr i r des vestiges de chevaux : celles de la 

S o m m e et de la Seine en fourmi l lent , et l'on en 

a r e n c o n t r é de confondus avec des os d 'é léphant , 

p e n d a n t que l'on travail lai t au canal de l 'Ourcq, 

p rès Paris._ 
f (1) P. Gervais, Hist. nat. des mammifères. Paris, 1S55, 

t. Il, p. 143. 

On compte ac tue l l ement h u i t espèces vivantes, 

si l 'on ne considère les chevaux et les ânes que 

c o m m e des races de deux espèces . II est cepen

dan t p robab l e qu ' i l s p roviennent de plusieurs 

espèces - souches : d ' u n au t re côté , il existerait 

dans l ' in té r ieur de l'Asie et de l 'Afrique plu

s ieurs sol ipèdes qui ne nous sont pas encore très-

c o n n u s . 

On a r ega rdé la plus g rande par t ie de l 'Europe 

cent ra le et sep ten t r iona le , l 'Asie centra le et l'A

fr ique, c o m m e formant l 'aire de dispersion pri

mit ive des équ idés . On p e u t d i re que , sauf les 

régions polaires , ils couvren t au jourd 'hu i toute 

la surface du globe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 

s teppes de l'Asie et de l 'Afrique, les équidés vi

vent en t roupes plus ou moins n o m b r e u s e s , qui 

pa rcou ren t de vastes é t endues de ter ra in pour 

c h e r c h e r des pâ tu rages . Ils se nour r i s sen t d'her

bes ; mais en captivi té , ils se son t habi tués 

à u n e a u t r e n o u r r i t u r e : ils m a n g e n t princi

pa lemen t des gra ins . Dans le n o r d de l 'Eu

rope , ils on t u n r é g i m e à la fois an imal e t vé

gétal . 

T o u s les équ idés son t des a n i m a u x vifs, éveil

lés, agiles et p r u d e n t s . Il y a q u e l q u e chose d 'é

légant et de noble dans tous leurs mouvements . 

En l iber té , ils vont d 'o rd ina i re d 'un t ro t assez 

rap ide . Leur a l lure de course est le galop. Ils 

sont doux et paisibles vis-à-vis des an imaux inof

fensifs ; ils fuient devan t l ' h o m m e et les grands 

carnassiers ; mais , en cas de d a n g e r , ils se dé 

fendent c o u r a g e u s e m e n t de leurs pieds et de 

leurs den t s . 

L e u r fécondité est t rès- res t re in te . La femelle 

por te l o n g t e m p s , et m e t bas o rd ina i r emen t un 

seul peti t . Il y a tou jours u n long intervalle 

en t r e deux por tées . Un fait b ien d igne de r e 

m a r q u e , c 'est que tous les équidés paraissent 

pouvoir se féconder m u t u e l l e m e n t et donner 

naissance à des métis ou m u l e t s . 

D o m e s t i c i t é . — Depuis des t e m p s i m m é m o 

r iaux , deux espèces d ' équ idés , le cheval et l 'âne, 

sont soumis à l ' h o m m e . De nos j o u r s , on a vai

n e m e n t essayé de r end re domes t iques quelques 

au t res espèces qui vivent à l 'é tat sauvage. Toutes 

les tentat ives que l 'on a faites p o u r amene r le 

zèbre ou l ' hémione au m ô m e degré de domesti

cité que le cheval , sont jusqu ' i c i restées infruc

tueuses : ces espèces n 'on t pu êt re encore com

p lè t emen t d o m p t é e s . 

Les équidés n ' on t l ong temps formé q u ' u n e 

g rande division génér ique p o u r les m a m m a l o -
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gis tes . Dans ces de rn ie r s t e m p s , on a essayé de 

les subdiviser ; ma i s tandis que les uns , séparant 

des chevaux, les ânes , les zèbres , ont admis p o u r 

chacun de ces types t rois genres , les au t re s 

n'en ont r e c o n n u q u e deux , les chevaux et les 

ânes , quoiqu 'assez différents p o u r cons t i tuer 

des g roupes dis t incts , leur para issant devoir 

ê t re g é n é r i q u e m e n t r éun i s . 

Le tableau suivant r en fe rme , dans l 'o rdre m é 

thod ique q u e nous avons c ru devoir adop te r , les 

espèces, les pr inc ipales races e t var iétés que 

c o m p r e n d la famille des équidos. 

F A M I L L E D E S É Q U I D É S . 

G E N R E C H E V A L . 

Chevaux sauvages ou eirants. 
Chevaux errants de l'Asie. 

Tarpan. 
Muzins. 
Chevaux des steppes ou tartaies. 
Cheval nu. 

Chevaux errants de l'Afrique. 
Kumrah ou cheval nain. 

Chevaux erranls de l'Amérique du Sud. 
Cimmarones. 
Mustangs. 

Chevaux errants de l'Amérique du Nord. 
Chevaux errants de l'Océanie. 
Chevaux errants d'Europe. 

Chevaux français. 
Chevaux camargu.es. 
Chevaux des dunes de Gascogne. 

Chevaux rte la Russie méridionale. 
Chevaux des Iles Britanniques. 

Poney des Shetlands. 
Chevaux de Norwége, de Laponie et d'Islande. 

Chevaux domestiques. 
Races asiatiques. 

Races arabes. 
Chevaux (le l'Irak. 
Chevaux du Neojed. 
Chevaux de l'Yémen. 
Chevaux de l'Oman. 
Chevaux de l'Iledjaz. 
Chevaux de Barheim. 
Chevaux de Mésopotamie. 

Races persanes. 
Races turques. 

Races africaines. 
Races de Nubie. 
Races de Numiriie. 

Races européennes. 
Races espagnoles ou andalouses. 
Races anglaises. 

Cheval de course anglais. 
Cheval de chasse ou hunter. 

Cheval noir. 
Suffolk. 
Cheval de Lincolnshire. 
Poney. 

Races françaises. 
Chevaux des Pyrénées. 
Chevaux d'Auvergne. 
Chevaux bourguignons ou nireniuia. 
Chevaux limousins. 
Chevaux anglo-normands. 
Chevaux corses. 
Chevaux du Morbihan et de la Cornouailles. 
Chevaux du Poitou. 

. Chevaux percherons 
Chevaux boulonais. 
Chevaux flamands. 
Chevaux ardennais. 
Chevaux franc-comtois. 

Races hollandaises. 
Cheval hollandais. 
Cheval frison. 

Races allemandes. 
Cheval mecklembourgeois. 
Cheval du Holsteiu. 
Cheval alleinaud. 
Cheval hongrois. 

Races danoises et russes. 
Cheval danois. 
Cheval russe. 

G E N R E A N E . 

Hémione. 
Kiang ou l'olyodon. 
Onagre. 
Ane d'Afrique. 
Ane vulgaire. 

Mulet. 
Bardot. 

C E M I E ¿ E U I - . E . 

Couagga. 
Dauw. 
Zèbre. 
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Fraguiuui d'une peinture murala dans un temple égyptien. 

L E S C H E V A U X — EQUUS. 

C a r a c t è r e s . — Les ca rac t è re s géné raux du 

genre cheval é t an t ceux q u e n o u s venons de recon

na î t re à la famille des é q u i d é s , il serai t superflu 

de les r e p r o d u i r e . Nous n e t i end rons compte ici 

q u e des ca rac tè res différentiels, p ropres à faire 

séparer g é n é r i q u e m e n t l es chevaux d e s espèces 

fo rmant les deux au t res g r o u p e s de la famil le . 

Les chevaux se d i s t i nguen t des ânes e t des 

zèbres par u n e robe un i fo rme , c ' e s t -à -d i re pa r 

un pelage d 'une seule c o u l e u r , n'offrant a u c u n e 

t r ace de b a n d e s ou de ra ies n i sur le dos ni sur 

les m e m b r e s : ils se d i s t inguen t encore pa r u n e 

saillie cornée ou châtaigne, à la face in te rne des 

q u a t r e m e m b r e s ; par u n e c r in iè re épaisse, lon

gue , flottante ; et par u n e q u e u e géné ra l emen t 

garn ie , à par t i r de la rac ine , de cr ins abondan t s 

e t al longés, ce qu i fait p a r a î t r e cet o rgane plus 

long qu'i l n 'es t en réal i té . 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e * . — A quelle 

époque r e m o n t e la c o n q u ê t e de l ' an imal qui 
mér i t e si bien les ép i lhè tes de noble et d 'ut i le , 
sous que lque forme qu ' i l se présente à n o u s , e t 
à qu i devons-nous cet te c o n q u ê t e ? 

Rien n e peut nous éc la i re r sur ce po in t ; r ien 
ne nous dit à quel m o m e n t l ' h o m m e l'a assujetti ; 
n o u s ne connaissons pas m ê m e le pays où l 'on 
d o m p t a les p r e m i e r s chevaux . On croi t cepen
d a n t q u e ce furent les peup le s de l 'Asie cen
tra le qui firent du cheval u n animal domes t ique , 
et q u e c'est de là qu ' i l a u r a i t été expor té , d 'une 
pa r t , d a n s l ' ex t rême Orient , en Chine ; de l 'au
t r e , dans le Midi et dans l 'Occident . L 'espèce 

subsiste toujours à l 'é tat l ibre d a n s ces con

trées ; elle habi te les s teppes élevés e t les 

m o n t a g n e s , où elle est dispersée en n o m b r e 

cons idérab le . Il est à p r é s u m e r que des che

vaux domes t iques sont venus se m ê l e r à d i 

verses repr ises à ces t roupeaux sauvages , mais 

le fond de la popu la t ion est c e r t a i n e m e n t pr imi

tif. D'ail leurs la phi lologie vient ici en aide à la 

zoologie : on a cons ta té que les divers n o m s don

nés au cheval dans les langues de l 'Occident dé

r ivaient tous du zend et du sanscr i t , c 'est-à-dire 

des l angues de l 'Asie centra le ; c 'est donc de cet 

an t i que foyer de la g rande civilisation que l 'es

pèce nous est venue en m ê m e t e m p s q u e les 

n o m s qu 'e l le por te enco re . 

Quoi qu' i l en soit de ce t t e op in ion , l 'histoire 

t rouve d 'abord ces a n i m a u x e n Egypte . Dans 

les ru ines de Persépol is , s u r les h ié roglyphes les 

plus anc iens , on les voit por te r les h o m m e s 

au mi l ieu des combats e t t r a îne r des chars 

{fin-

En Pe r se , dans les Indes , le cheval a été aussi, 
dès l 'origine des t emps h i s tor iques , lo c o m p a 
gnon de l ' h o m m e . 

Les Chinois , qu i , au t émoignage de leurs an 
ciens livres, l 'avaient r e ç u , é g a l e m e n t de l 'étran
ger, l ' employaient déjà dans leurs expédi t ions 
mili taires plus de deux mille ans avant notre ère . 

Les Hébreux n ' e u r e n t des chevaux que vers 
l ' époque de David et de Salomon. Abraham, 
Isaac , J acob possédaient des ânes dont il est 
ques t ion , dans l ' énumôra t ion de leurs r ichesses, 
avec les c h a m e a u x et les mou tons , mais ils ne 
paraissent pas avoir élevé des chevaux , ni m ê m e 
s 'être souciés de ces a n i m a u x . 11 est r e m a r q u a -
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Fig. 146. Les chevaux du Parthenon. 

ble que dans les livres juifs il n ' en est fait men

tion qu 'à par t i r de l ' époque de J o s e p h ; il s e m 

blerait qu ' i l faille en conclure q u e les Hébreux 

n'ont possédé cet an ima l qu ' à par t i r de leur 

re tour d 'Egypte , d 'où ils l 'ont peu t - ê t r e r a m e n é . 

« A l 'époque de Moïse, dit M. P . Gervais ( l ) , l e s 

Israélites ne s'en servaient point , m ê m e dans les 

combats, et le légis lateur leur r e c o m m a n d e , 

lorsqu'ils se r end ron t à la guer re , de n 'avoir point 

peur des chevaux ni des char iots de leurs enne

mis, mais de p lacer leur confiance dans le Dieu 

d 'Israël; cependan t il n ' en fut pas tou jours a ins i , 

et le livre des Rois nous parle déjà de Vécuyer 
de Jonathas ; il r appor t e aussi que David, vain

queur d 'Adarézar , iils de I lohab , roi de Soba, 

sur l 'Euphra te , lui p r i t 1,700 cavaliers, mais 

qu'il coupa les nerfs des jambes à tous les chevaux 
des chariots, et n'en réserva que pour 100 cha
riots. 

« Rientôt après , l 'observation des anc iennes lois 

dut se re lâcher encore en présence des nouveaux 

besoins d 'une civilisation que ses rappor t s avec 

des peuples éclairés avaient sens ib lement perfec

t ionnée ; aussi l i sons-nous ai l leurs (2) : « Sa lo-

« mon avait 40,000 chevaux p o u r les char io ts , 

« et 12,000 chevaux de selle, » 

Et p lus loin (3) : 

« Salomon rassembla un grand n o m b r e de 

« chariots et de gens de cheval ; il eut 1,400 

(1) P. Gervais, Mat. nul. des Mammifères. Paris, 1855, 
t. II. 

(2) Livre des Rois, chap. iv, verset 2G. 
i.3.i Cliap. vin, verset 2«. 

OllEIlM. 

n char io t s , 1,200 h o m m e s de cavalerie, et il les 

« d i s t r ibua dans les villes fortes, et en re t in t une 

« par t ie p o u r ê t re près de sa pe r sonne dans Jé-
o rusa lem. » · i 

Le m ê m e livre nous dit la p rovenance de ces 

chevaux , et m ê m e leur valeur . Ils venaient en 

par t ie de l'Egypte e t de Coa, d 'où on les a m e 

nai t à u n pr ix arrêté. Un a t te lage de qua t r e 

chevaux d'Egypte coûta i t à Sa lomon six sicles 

d ' a rgen t , et un cheval (sans dou te u n étalon) 

cen t c i nquan t e (1) ; et tous les rois des Hétéens 

et de Syrie lui venda ien t aussi des chevaux (2). » 

La Bible t race un admi rab le po r t r a i t d u che
val de J o b . 

En E u r o p e la domest ica t ion de l 'espèce che-
valine r e m o n t e bien au delà des temps h é r o ï q u e s 

de la Grèce. « Homère (3), dit encore M. P . Ger

vais, par le des n o m b r e u x h a r a s possédés pa r 

P r i a m , et il a t t r ibue à Ê r i c h t h o n i u s , l ' un des 

ancê t res du dern ie r roi t royen , 3,000 j u m e n t s , 

et parei l n o m b r e de magnif iques poula ins . 

o Les bas-reliefs des m o n u m e n t s assyriens peu 

vent nous d o n n e r u n e idée de la b eau t é des an
ciens chevaux de l 'Asie Mineure , et nous voyons 

par les pe in tu re s de l ' an t ique Egypte, qu ' i l y en 

avait aussi de fort beaux dans la vallée du Nil. 

Ce furent sans doute ces chevaux de l 'Asie Mi

n e u r e et de l 'Egypte qui furent employés avec le 

plus de succès par les Grecs, pu i sque les magn i 

fiques débr is des bas-reliefs du P a r t h é n o n 

(1) Ou 7710 francs de notre monnaie. 
(2) Livre des Rois, V. 39. 
(3) Homère, Iliade. · 
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(fig. 146) d é m o n t r e n t q u ' à l ' époque de Pér ic lès 

les A thén iens possédaient des chevaux fort é lé

gants , e t que nous savons, pa r divers au t eu r s , 

qu 'on t i ra i t de la Cappadoce et des pays voisins 

ceux qu i coura ient dans les j e u x o lympiens . 

« La légende de Nep tune d o n n a n t le cheval 

à Athènes , t and is que Minerve lui p rocu re l'oli

vier, doi t faire a d m e t t r e aussi que ce p réc ieux 

q u a d r u p è d e avait une or igine é t rangère à la 

Grèce, puisqu ' i l était venu p a r le soin du dieu 

des e a u x . On sait, en effet, que , de nos jours en 

core , les peuples d o n n e n t hab i tue l l emen t le n o m 

de mar in s aux a n i m a u x ou aux produ i t s de tou t e 

sorte que leur apporte la navigat ion. Les rois de la 

côte de l'Asie Mineure se l ivraient d 'ai l leurs avec 

u n e grande activi té au c o m m e r c e des chevaux, et 

ils con t r ibuèren t à r é p a n d r e la belle race q u e 

nous appelons race arabe. A n c i e n n e m e n t , l 'Ar

m é n i e fournissait aussi des chevaux et des m u 

les aux pr inces c o m m e r ç a n t s de T y r et de Si-

d o n , et la Perse se livrait avec succès à la m ê m e 

indus t r i e . Cyrus avait r éun i dans ses haras , sans 

doute en vue des grandes expédi t ions qu ' i l se 

proposai t , 800 étalons e t 16,000 j u m e n t s ; et les 

chevaux de race persane sont encore au jourd 'hu i 

des chevaux fort es t imés. Les N u m i d e s , dont les 

chevaux perfect ionnèrent p lus tard et à diverses 

époques ceux de l 'Espagne et de p lus ieurs con

t rées de l 'Europe mér id iona le , c o m m e ils l'a

vaient sans doute été par ceux appor tés de l 'Asie 

Mineure , étaient éga lement célèbres par leur 

beau té et pa r leur r ap id i t é . Il y avait alors , 

c o m m e au jourd 'hu i , dans les pays civilisés qui 

en toura ien t la Méd i t e r r anée , des chevaux de 

selle et des chevaux d e t ra i t , mais ces derniers 

é ta ient les plus répandus , pa rce qu ' on se servait 

p lus souvent des chariots dans les comba t s que 

de la cavalerie p rop remen t d i te . » 

Ce n 'es t pas seulement dans les bas-reliefs de 

ses m o n u m e n t s que l 'art grec reproduisa i t si 

exce l l emment les chevaux ; on re t rouve aussi 

la figure de ces an imaux , su r u n e foule de mé

dailles de la période g recque e t de la pér iode 

roma ine . Le cheval, d 'a i l leurs , était devenu le 

symbole de Carthage, et W i n c k e l m a n n cite des 

médai l les de cet te ville sur lesquelles il est r e 

présenté près d 'un pa lmier . Choiseul en m e n 

t ionne d ' a u t r e s , et pa r t i cu l i è rement celles de 

Thessa lonique , de Maronée et de Cyme qui of

frent le m ê m e a t t r ibu t . 

On di t q u e l 'art de monte r le cheval fut in

venté par les Scythes, au jourd 'hu i les Tar tares , 

et que , lorsqu'i ls vinrent en Th race , les Grecs 

en furent si effrayés, qu ' i ls c r u r e n t que l ' h o m m e 

et l ' an imal ne formaient q u ' u n seul corps : l 'on 

assure m ê m e que c'est là l 'or igine de la fable des 

cen t au re s . On sait, d 'a i l leurs , que les Mexicains 

e u r e n t les m ê m e s cra in tes et c o m m i r e n t la m ê m e 

mépr i se lorsqu' i ls v i rent pour la p remiè re fois les 

cavaliers espagnols que Cortez lança contre eux. 

Si r ien ne peu t nous a p p r e n d r e où et quand a 

été faite la conquê te d u cheval , est-il possible 

au moins de re t rouver la souche de cet an imal? 

Dér ive- t - i l d 'une espèce u n i q u e ou de plusieurs 

espèces ? 

Ici enco re obscur i té comp lè t e , que ni la t rad i 

t ion, n i l 'his toire, n i la science ne peuvent dissi

per . Ceux qui n ' a d m e t t e n t q u ' u n e seule espèce 

souche sont p e u t - ê t r e aussi fondés q u e ceux qui 

en supposen t un plus g rand n o m b r e . Dans l'opi

nion de Fi tz inger , la p l u p a r t de nos diverses ra

ces descendra ien t de c inq chevaux primit i fs , qui 

sera ien t le tarpan, le cheval nu, le cheval léger, 
qui para î t ne pas différer de l ' hémione , et deux 

types abs t ra i t s , à peu près e n t i è r e m e n t inconnus, 

le cheval lourd et le cheval nain. 

Nous allons j e t e r u n coup d'œil sur les che
vaux connus , en les d i s t inguant , c o m m e nous 
l 'avons fait p o u r les chiens (1), en chevaux sau
vages ou e r ran t s , et en chevaux domes t iques . 

1° Les chevaux sauvages ou errants. 

C a r a c t è r e s . — A l 'état sauvage, les chevaux 

sont moins beaux que ceux qu i vivent en domes

t i c i t é ; l eur tôle est plus grosse et leurs é m i -

nences osseuses sont p lus sai l lantes . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils forment 

des t roupes condui tes par u n mâ le qui , en chef 
courageux , s'offre le p r emie r à tous les dangers . 
Ces t r oupes n 'on t pas de refuge fixe pour s'y 
livrer au repos ; elles c ra ignen t beaucoup les 
orages, et lorsque le tonne r re g ronde , on les voit 
fuir épouvantées j u squ ' à ce qu 'e l les a ient trouvé 
que lque abri ou que ses rou lements cessent. 

Encore au jourd 'hui , l 'on t rouve dans les step
pes de la Haute-Asie, des t r o u p e a u x n o m b r e u x 
de chevaux assez peu différents de ceux que nous 
possédons , sans que l 'on sache s'ils descendent 
des chevaux domest iques ou s'ils en sont la 
souche . Les uns ressemblent tout à fait à des 
a n i m a u x sauvages ; les autres ne sont que des 
chevaux redevenus sauvages, c o m m e ceux des 
llanos de l 'Amér ique du Sud . 

Les chevaux sauvages sont c o u r a g e u x , et ils 

(I) Voyez, lome I, p. 324. 
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se défendent si bien des carnassiers que r a r e 

ment on les voit p é r i r par leur den t . 

C a p t i r i t c . — On dompte faci lement la plu

part des chevaux libres que l 'on rencon t r e en 

différentes régions du globe ; mais quelques-uns 

sont rebelles à l ' éducat ion . 

t° Les chevaux errants asiatiques. 

LE T A R P A N . 

Der Tarpan. 

Le ta rpan (/?<?. 1 4 7 ) est r ega rdé p a r l e s Ta r t a re s 

et les Cosaques, c o m m e u n an ima l rée l l ement 

sauvage. 

C a r a c t è r e * . — Il est de taille m o y e n n e , assez 

maigre , à m e m b r e s minces , mais forts et al longés, 

à cou mince et assez long, à tôte re la t ivement 

épaisse, à front fo r t ement bombé , à oreilles poin

tues, incl inées en avant , à yeux pet i ts , vifs, étin-

celants, m é c h a n t s . Ses sabots sont minces , poin

t u s ; ses poils, en été , sont épais, cour ts , o n d u 

lés, p r e s q u e c r é p u s , su r tou t aux j a m b e s de 

derrière ; en hiver , ils sont épais , forts, longs , 

sur tout au m e n t o n , où ils fo rmen t u n e sor te de 

barbe. La cr in iè re est cour te , épaisse, touffue 

et c répue . La queue est d e moyenne longueur . 

Le pelage d 'é té est b r u n ou fauve b r u n ; celui 

d'hiver est plus clair , p resque b lanc ; la q u e u e 

et la cr in iè re sont foncées. On ne t rouve pas 

d'individus gris , et les noirs sont r a re s . 

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

originaire des cont rées s i tuées en t re la m e r d 'A

ral et le versant sud des mon tagnes de la Haute -

Asie. On le t rouve en grand n o m b r e dans toutes 

les steppes de la Mongolie , dans le Gobi, les 

forêts du cours supér ieur d u Hoang-ho , et les 

montagnes du n o r d de l ' Inde . Il para i t avoir été 

plus r épandu autrefois , et avoir existé, il y a en

viron un siècle, dans la Sibér ie , et m ê m e dans 

la Russie d 'Europe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On voit 

toujours les t a r p a n s en t roupes de p lus ieurs 
centaines d ' indiv idus . Chaque t roupe se subdivise 
en peti tes familles, à la tête de chacune des
quelles se trouve un étalon. Ces t roupes p a r c o u 
rent en tous sens les vastes s teppes , et s 'avan
cent géné ra l emen t con t re le vent. Pa r les t emps 
déne ige , les ta rpans gagnent les mon tagnes , les 
forêts, et gra t ten t la neige p o u r pouvoir pa î t re . 
Les frères Sch lag in lwe i t l e s ont r encon t rés à u n e 
alt i tude de 6,000 mèt res au-dessus du niveau de 
la m e r , là où l'on ne voit plus q u e le yack et le 
chevrotain p o r t e - m u s c : ils y étaient t r è s -mé

fiants, t rès-craint ifs . Les t a rpans passent p o u r les 
a n i m a u x les plus p r u d e n t s des s teppes . La tê te 
levée, ils r e g a r d e n t t ou t au tou r d ' eux , d ressen t 
les oreil les, ouvren t les naseaux, et reconnais 
sent toujours à t emps l ' approche d 'un e n n e m i . 

L 'é ta lon est le chef de la b a n d e : il veille à sa 
sécur i té , mais , en r e t o u r , il exige l 'obéissance. 
11 chasse les j e u n e s m â l e s , e t t a n t q u e c e u x - c i n ' o n t ' 
pas r é u n i que lques j u m e n t s au tou r d 'eux, ils sont 
c o n d a m n é s à ne suivre l a b a n d e que de loin.Dès q u e 
le t r oupeau aperçoi t un objet qui n e lui est pas 
familier, le chef renifle, r e m u e les oreilles, cour t 
la tête h a u t e ; s'il flaire que lque d a n g e r , il h e n n i t 
b r u y a m m e n t , et tou te la bande s'enfuit au ga
lop, les j u m e n t s e n avant , les é ta lons fe rmant la 
m a r c h e et p ro tégean t la re t ra i te . Souvent les 
j u m e n t s disparaissent c o m m e pa r e n c h a n t e 
men t : elles se sont cachées dans un bas-fond, e t 
a t tendent les événements . Les étalons n e crai
gnen t pas les carnassiers . Ils couren t sus aux 
loups , les frappent de leurs pat tes de devan t , 
c o m m e nous avons vu que le faisaient les che
vaux q u i paissent dans les s teppes de la Russie 
du S u d ( l ) . L 'on avait dit que p o u r résis ter à 
leurs ennemis , ils se p laça ien t en rond , la tê te 
au cen t r e , et lançaient con t inue l lement leurs 
pieds en a r r i è re : il y a longtemps q u e cet te fable 
est d é m e n t i e . Ce qu ' i l y a de vrai , c 'est que les 
étalons fo rment u n cercle au tou r des j u m e n t s 
et des poulains q u a n d un carnass ier s ' approche . 
U n ours peu t de t e m p s il au t r e dévorer un ta r 
pan ; le loup est r égu l i è remen t mis en fuite. 

Les étalons se l ivrent en t re eux des combats 
violents ; les j e u n e s doivent tou jours ache te r 
leurs droi ts p a r des duels a c h a r n é s . 

Les hab i t an t s des steppes, adonnés à l 'élève 
des chevaux , c ra ignen t les tarpans plus encore 
que les loups , à cause des d o m m a g e s qu ' i ls l eur 
causent . Dès que ces chevaux sauvages ape r 
çoivent u n e voi ture t ra înée pa r des chevaux d o 
mes t iques qu i , avant l eur asservissement , é ta ient 
leurs camarades , ils couren t à e u x ; à pe ine les 
ont-ils r e c o n n u s à leurs henn i s semen t s qu ' i l s les 
e n t o u r e n t e t les en t ra înen t de g ré ou de force. 

Malheur aux personnes qui se t rouvent dans la 
v o i t u r e ! E n dépit des cris et des coups des g a r 
d iens , les chevaux des s teppes , pris de fureur , 
b r i sen t les voi tures en m o r c e a u x à coups de pied 
et de den t s , a r r a c h e n t les harna i s de leurs ca
m a r a d e s , les r e n d e n t à la l iberté ; puis , j oyeux et 
henn i ssan t s , les e m m è n e n t avec eux en t r i o m p h e . 

Les chevaux domes t iques , lorsqu' i ls ne se m c -

(1] Voyez t. I, p. 4SC. 
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Fig. 147. Le Tarpan (robe d'été). 

l en t pas aux a u t r e s chevaux sauvages , dev iennen t 
des t r ï u z i n s ; m a i s le cas con t r a i r e se p rodui t le 
p lu s souvent , auss i n e t r ouve - t -on de t a rpans 
p u r s q u e dans u n espace l imi té : au C a r a c u m , 
a u x bords du fleuve T o m , dans les s teppes de la 
Mongol ie et le déser t de Gobi . 

C a p t i v i t é . — Le t a r p a n est difficile à dompte r . 
Sa vivaci té , sa force, sa sauvager ie défient tou te 
l ' adresse des Mongols e u x - m ê m e s . Il ne suppor te 
pas la capt ivi té . La p l u p a r t des t a rpans captifs 
pér i ssen t dans la s e c o n d e a n n é e . Les poula ins 
m û m e s ne p e u v e n t ê t re j a m a i s q u e m a l apprivoi
sés ; ils r e s t en t t o u j o u r s sauvages et rétifs. 
On ne p e u t s 'en servir c o m m e chevaux de selle : 
c 'est t o u t au p lu s si on peu t les a t te ler à un 
cha r io t , avec u n a u t r e cheva l , et encore don
nent- i ls fort à faire à l e u r c o m p a g n o n d 'a t t e 
l age et à l eu r c o c h e r . 

C h a n g e . — Les Mongols chassen t les t a r p a n s 
à cause des d o m m a g e s qu ' i ls l eur causent en en
levant leurs chevaux . Ils c h e r c h e n t d 'abord à a t 
t e indre l ' é t a lon ; car , dès qu' i l est tué , les j u 
m e n t s se d i spersen t , et il devient facile de s'en 
e m p a r e r . 

L E S M U Z I I V S . 

Lie Mmin. 

M œ n r i , h a b i t u d e ! e t r é g i m e . — Les muzinS 

qui ne son t , c o m m e nous venons de le dire, que 

des chevaux domes t i ques r edevenus l ibres , se 

r e c o n n a i s s e n t à l e u r s a l lures désordonnées . Quand 

on t rouve parmi eux des é t a lons - t a rpans , ce qui 

arr ive r a r e m e n t , ces étalons p r e n n e n t la direc

t ion du t r o u p e a u . Les muzins a t t i r en t aussi les 

chevaux d o m e s t i q u e s , et les engagen t à par ta 

ger l eur l i b e r t é . On di t qu ' i ls t raversen t les cours 

d ' eau et les é t angs les plus la rges , devant les

quels r e c u l e n t les t a r p a n s . 

LES CHEVAUX DES STEPPES OU T ART ARE S. 

Les c h e v a u x des s teppes as ia t iques ne m è 
nen t pas p lus que les p r écéden t s une vie envia- « 
ble . Nous avons d o n n é un a p e r ç u des m œ u r s des 
t a rpans , c h e v a u x r é e l l e m e n t s a u v a g e s ; Schlat ter 
et d ' au t res voyageur s vont n o u s faire connaî t re 
les chevaux des T a r t a r e s , des K i rgh i se s , des 
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LES CHEYAUX SAUVAGES OU ERRANTS. — LES CHEVAUX DES STEPPES. 309 

Fig. 148. Le cheval des steppes ou tartare. 

Iakoutes et des Tongouses , qui vivent à peu près 

tous dans les m ê m e s condi t ions . 

C a r a c t e r e s . — Le cheval des s teppes (fig. 1-48), 

dont la race est fort p u r e et qui para î t avoir du 

sang de la r ace a rabe , acqu ie r t u n e g rande per 

fection, n o n pas p réc i s émen t sous le rappor t de 

la beau té des formes , mais sous celui de la force 

et de la v igueur . La magnif ique encolure que 

prend ce cheval lorsqu ' i l est en t re les mains de 

l ' homme , proviendra i t , à ce que l 'on p ré tend , 

de ce qu ' i l est souvent renfermé dans u n e écu

rie don t la fenêtre est au toi t ; ce qui accou

t u m e l ' an imal à r e g a r d e r en l 'air et à p r e n d r e 

u n noble por t . v 

Le cheval des steppes est l ' animal favori des 

' Ta r t a r e s . « On l ' emplo ie , dit Schla l te r , p lus 

co mme bête de selle q u e c o m m e bête de t ra i t ; 

mais ce ne sont que les que lques chevaux de 

selle q u e l 'on garde à la maison et qu ' on nour r i t 

de foin et d 'o rge . Lss autres vivent tou te l ' année 

dans les stoppes en g r a n d s t r o u p e a u x , et doivent 

se c h e r c h e r à eux -mêmes leur n o u r r i t u r e . On 

voit souvent 1 , 0 0 0 à 2 ,000 de ces chevaux réun i s 

e n s e m b l e ; l ibres, fiers, v igou reux , a u c u n h o m m e 

ne les a encore humi l i é s et d o m p t é s . P a r les m a u 

vais t e m p s , les t e m p ê t e s , les t o u r m e n t e s de 

ne ige , ces a n i m a u x se d ispersent souvent au loin 

et il faut p lus ieurs j o u r s p o u r les r e t rouver . Les 

Ta r t a r e s savent cependan t que les chevaux vont 

toujours con t re le vent , ils conna i s sen t donc la 

di rect ion dans laquel le ils ont à les c h e r c h e r . 

« R a r e m e n t ces chevaux sont gardés pa r des 

b e r g e r s . Tous les v ing t -qua t r e h e u r e s , on les fait 

r e n t r e r au village, et l 'on t ra i t les j u m e n t s . Un 

enfant peut r a m e n e r t o u t le t r oupeau ; car ces 

chevaux, dès qu' i ls r e m a r q u e n t qu ' i l faut al ler se 

faire t ra i re , se r a s semblen t c o m m e les m o u l o n s . 

P e n d a n t la g r a n d e cha leur , ils n e m a n g e n t p a s ; 

ils se réunissent en cerc le , la t è t e au c e n t r e , 

pour se faire m u t u e l l e m e n t u n p e u d ' o m b r e , 
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et ag i ten t cont inuel lement leur longue q u e u e . 

Une faible brise vient-el le à souffler, ils se d is 

persent dans la s teppe, et lèvent la tê te p o u r 

aspirer le vent. Un étalon est a c c o m p a g n é d ' un 

cer ta in nombre de j u m e n t s . Souvent , un chef de 

bande cherche à enlever une j u m e n t d 'une au t r e 

bande : il en résulte ent re les ravisseurs et l 'é talon 

du t roupeau dans lequel le rap t a eu lieu des 

combats acharnés , et quelquefois mor te ls ; les 

comba t t an t s se lèvent sur leurs pa t tes de de r 

r iè re , m a r c h e n t l 'un sur l ' au t re , se m o r d e n t , se 

donnen t des coups de pied, à se br iser les os. 

« Les j u m e n t s qui paissent tou te l ' année dans 

les s teppes , se laissent t ra i re fac i lement q u a n d 

elles ont leurs petits devant elles. Lor sque le 

t r o u p e a u est arrivé dans le village, on c o m m e n c e 

par p r end re les poula ins avec u n e longue pe r 

che , à laquelle est fixé un n œ u d cou lan t ; on les 

a t tache ensui te , et ils res tent ainsi p lus ieurs 

heures à la chaleur, tandis que le reste du t r o u 

peau les entoure pais ib lement . Quand le lait s'est 

a c c u m u l é chez les j u m e n t s , on les p rend l ' une 

après l 'aut re , comme on a pris les poula ins . On 

a m è n e une j u m e n t près de son peti t , et après 

qu 'e l le lui a donné à boire , elle se laisse t ra i re 

devant lu i . Les h o m m e s et les femmes a c c o m 

plissent également bien celle besogne . Pu is , on 

recondui t le t roupeau dans la s teppe . Ce lait ne 

se boit pas frais: on le laisse fe rmenter ; et on ob

t ient ainsi le koumiss ou cumis, boisson enivrante , 

qu i est pour les Tar ta res ce qu 'es t le vin p o u r 

nous (1). 

« Le Tar tare veut-il dresser à la selle u n che 

val adu l te , il commence par le p r end re avec un 

n œ u d coulant ; puis , plusieurs personnes viennent 

à son aide et cherchent à lui lier les pat tes . Cela 

fait, ils le renversent, et pendan t que les uns le 

main t iennen t , les autres lui m e t t e n t u n harna i s 

et des entraves, consistant en u n e cour ro ie , a t 

t achée à trois des pieds de l 'animal , de man iè re 

à l ' empêcher de cour i r ; sans l ' e m p ê c h e r de se 

lenir debout et de m a r c h e r à peti ts pas . On r e 

m e t alors le cheval sur ses j ambes , on le t ient pa r 

les oreilles et ou place su r son dos u n e selle pa r t i 

cu l iè re , qu 'une sangle sert à main ten i r ; u n T a r t a r e 

s'assied sur le dos nu du cheval, der r ière u n e 

saillie q u e présente la selle et qui l ' empêche de 

t o m b e r ; les entraves sont alors enlevées, le ca-

( l ) Voyez sur le k o u m i s s et son e m p l o i t h é r a p e u t i q u e en 

part icul ier dans le t r a i t e m e n t de la pl i this ie p u l m o n a i r e : 

F o n s s a g r i v e s , Thérapeutique de ta phthisie pulmonaire. 
l 'aris , 180(3, p . 123. — F o n s s a g r i v e s , Hygiène alimentaire, 

i ' é d i t i o n . Taris , 1867, p . 6 4 7 . — Slah lberg , Bull, de CA-

cadémie de médecine, l 'aris, 18G7, t. X X X I I , p. 1024. 

valier frappe sa montu re i ndomptée , lui lâche la 

b r ide , p e n d a n t q u ' u n au t r e cavalier s u i t , et 

pa r ses coups empêche l 'animal de s 'arrêter 

cour t , de faire des écar ts : la course est pous

sée j u s q u ' à ce que le cheval soit fatigué. A ce 

m o m e n t , le cavalier c h e r c h e à le guider et à le 

r a m e n e r au village. Là on lui m e t les lacs ; on 

l 'a t tache de telle sorte qu ' i l pu isse faire quel

ques pet i ts p a s , mais que sa tôle ne puisse 

a r r iver j u s q u ' au so l , e t l 'on se borne à lui 

donne r quelques poignées de foin. Après une 

n u i t ainsi passée, on l ' abreuve , puis on reprend 

les m ê m e s exercices, mais en le sellant complè

t e m e n t . Au bou t de que lques jours , la faim et la 

fatigue on t dompté l ' an imal , qui devient doux 

c o m m e u n mouton . 

« E n voyage, les chevaux ne sont pas attachés 

mais laissés en liberté : j a m a i s ils n e couchent à 

l ' écur ie . On leur fait pa rcour i r , pa r jour , de 8 à 

10 milles a l l e m a n d s ; on leur fait t raverser les 

lleuves les plus larges, ca r ils nagen t parfai te

m e n t ; leurs gardiens, dans ces c i rconstances , les 

suivent en canot ou à la nage , en s 'accrochant 

à la q u e u e de l 'un d 'eux. » 

Un T u r c o m a n qu i a dessein d 'ent reprendre 

une expédit ion, c o m m e n c e pa r rafraîchir son 

cheval avec le plus g rand soin, c 'es t -à-di re qu'il 

l ' amène par la course et u n e longue abstinence à 
un état de maigreur dé t e rminé avec la plus par

faite précis ion. Si, après ce r ég ime , le cheval, 

condui t à l 'eau, boit cop ieusement , c'est signe 

qu' i l n ' e s t pas assez dégraissé : les jeûnes et les 

galops forcés r e c o m m e n c e n t donc , j u squ ' à ce que 

l 'animal soit arrivé à l 'état dés i rable . 

Sa n o u r r i t u r e , en domest ic i té , est très-simple et 

t rès- réglée : de l 'herbe le mat in , le soir et à m i 

nuit ; une heure après son repas on le b r ide . A 

cer ta ines époques, on lui donne de préférence 

des a l iments secs ; il a u n e fois par jour hui t à 

neuf livres d 'orge. Le végétal le plus recherché 

pour sa nour r i tu re est le djoueri, dont la t ige, de 

la grosseur d 'une canne , cont ien t beaucoup de 

substance sucrée et peu d 'eau. 

Les hab i t an t s ont c o u t u m e d 'abreuver leur 

cheval quand il est échauffé et de le faire ensuite 

v igou reusemen t caracoler . Ils a t t r ibuent à cet 

exercice la fermeté de la cha i r de leur m o n t u r e 

et sa v igueur . Il paraî t cer lain, en effet, qu 'on 

peut faire parcourir à u n cheval des dis tances de 

plus de 200 lieues en sept et m ê m e six jours . 

Dans les courses qu ' i ls accomplissent lors des 

fêtes de m a r i a g e , les espaces pa rcourus sont 

d e 7 à 8 l ieues. 

On rappor te que lorsque l ' an imal est 1res-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



échauffé par la cour se ou le t ravai l , u n e des 

veines de son cou s 'ouvre na tu re l l emen t . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le cheval des steppes 

rend au Ta r t a r e les plus g rands services. Il le 

porte, lui et sa maison ; il ba t son blé ; il lui a ide 

à forcer le gibier . On emploie à divers usages sa 

peau et ses poi ls . On m a n g e sa viande, sa graisse, 

ses viscères. La viande de cheval est pour les 

Tartares le me t s le plus dél icat . Us ne m a n g e n t 

d 'ordinaire que des chevaux malades , ou qu i 

ont pér i , et qu ' i ls achè ten t sur les m a r c h é s de la 

Russie. Les tendons servent à coudre ; ils sont 

préférés au fil, c o m m e é tan t plus solides. Chez 

les Iakoutes, la j e u n e épouse offre à son fiancé 

une tôte de cheval cu i t e , en tou rée de saucisses 

faites avec la cha i r de la bote. Les cr ins de la 

queue, a t tachés aux arbres , ré jouissent le génie 

de la forôl. 

Aux foires de la Po logne , la vente de ces c h e 

vaux se fait d ' une m a n i è r e é t r ange . Le haras est 

toujours dans u n e encein te en dehors de la 

ville. L 'ache teur désigne avec la ma in au p ro 

priétaire le cheval qui lui plaît . Dès que le m a r 

ché est conclu , le Tar ta re m o n t é sur u n cheval 

agile et bien dressé, je t te un n œ u d cou lan t sur 

le cou du cheval dés igné , s'efforce de le sépare r 

adroi tement du haras et de le faire sor t i r dans 

les champs . Après avoir réussi dans cet te m a 

nœuvre, il le fait galoper ventre à te r re devant 

lui à coups de fouet, j u s q u ' à ce que le cheval 

tombe épuisé . Une fois t o m b é , on le b r ide , on 

le garrot te de toutes par ts , e t en ser rant ses 

oreilles et ses lèvres avec de fins lacets , on le 

force à la doci l i té . C'est dans cet état que la 

pauvre bête t r emb lan t e et épuisée est livrée par 

le Tar tare à l ' ache teur , qu i se t i re ensui te d'af

faire c o m m e il peu t . 

Cette man iè re de dresser les chevaux n 'es t r ien 

moins qu'efficace : su r dix chevaux des steppes 

qu 'on achète , on est sûr qu' i l s 'en t rouvera t ou 

jours un ou deux tout à fait i ndomptab l e s . 

L E C H E V A L N U — EQVUS NUDUS. 

Bas naclcle Pferd. 

Ce n 'es t q u e dans ces dern ie rs t emps q u ' o n a 
signalé des chevaux mis , a n i m a u x t r è s - ra res et 
encore assez peu c o n n u s . 

C a r a c t è r e H . — Le cheval nu (fîg. 149) e s t ce l^ i 
qui ressemble le p lus au cheval a r a b e . Il est bien 
bâti , de taille m o y e n n e ; mais , à l 'exception de 
quelques poils épais qu i r ecouvren t sa peau , il 
est c o m p l è t e m e n t nu . L'on p e u t dire m ê m e qu ' i l 
n'a pas de cr inière et encore moins de q u e u e ; 

car on ne p e u t appe le r de ce n o m les dix ou 

douze poils roides et cassants , d 'environ 3 cen t , 

de long, qui couvrent le bou t de son append ice 

cauda l . Sa peau lisse, t end re , veloutée , lu isante , 

est d 'un gris de souris foncé ou brun-no i r . Des 

observations at tentives ont m o n t r é que la nudi té 

de la peau n 'étai t duc ni à une maladie , ni à un 

artifice du propr ié ta i re . 

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

à leur pa t r i e , on ne peu t se livrer qu 'à des conjec

tu res . Un voyageur a dit avoir r encon t ré des 

t roupes de ces chevaux sauvages ou à demi 

sauvages dans le Caboul ou l 'Afghanistan. Ceux 

que l'on a vus en E u r o p e avaient été a m e n é s par 

des bohémiens , qu i assuraient les avoir achetés 

en Cr imée . D 'au t res on t été pris en T u r q u i e , 

dans les gue r re s de la fin du siècle dern ier . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On ne p e u t r e c o m 

m a n d e r ce cheval c o m m e an imal domes t ique : 

sa peau est si sensible que le m o i n d r e ha rna i s 

le blesse. 

2 ° Les chevaux errants d'Afrique. 

L E K U M R A H 

Nous m a n q u o n s de détails sur les chevaux 

e r ran t s de l 'Afrique. Cependan t d 'anciens a u 

teurs par len t d 'un cheval na in , qu i vit en l iber té 

dans le nord e t l 'ouest de l 'Afrique. 

C a r a c t è r e s . — Le cheval , que les Arabes des 

bords du Niger n o m m e n t Kumrah, r essemble 

beaucoup au poney : il est pet i t , mais b i en p r o 

p o r t i o n n é ; il a la tê te grosse, le front la rge , 

les oreilles assez g randes , les yeux médiocres , 

la q u e u e et la cr in iè re touffues, les poils p la ts , 

excepté su r le front où ils sont la ineux. La cou

leur de sa robe est le gris cendré ou le b l anc . 

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

R o m a i n s , ce cheval paraissait assez r é p a n d u ; 

au jou rd 'hu i , on ne le t rouve p lus que dans les 

forêts épaisses des mon tagnes , dans l 'ouest. Les 

bords du Niger para issent ê t re sa vér i table pa t r ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit par p e 

tites b a n d e s ; est t rès-cra in t i f ; fuit devan t le 
danger , ma i s q u a n d il y est forcé, il se défend 
avec courage , sur tou t con t re les carnass ie r s . 
Sa voix t i en t le mi l ieu e n t r e le hennisse 
m e n t du cheval et le b ra imen t de l ' âne . Les i n 
digènes le p r e n n e n t et le dompten t . Quoique 
d 'abord t rès-sauvage, il ne ta rde pas à se soumet
t re et à s 'apprivoiser . 
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3° Les chevaux errants de l'Amérique du Sud. 

LES CIMARRONES, 

Die Cimarrones. 

L 'Amér ique du Sud n o u r r i t de grandes t rou

pes de chevaux e r r an t s , sur lesquels d 'Azara, 

Guinnard e t Rengger n o u s on t d o n n é des détails 

in té ressan ts . 

« Don P ie r r e de Mendoze, di t d 'Azara (I) , venu 

avec une flotte, fonda en 153a, la cité de Buenos-

Ayres . Elle se dépeupla b ientô t ap rès , parce q u e 

les hab i t an t s pas sè ren t au P a r a g u a y , ma i s d 'une 

m a n i è r e si i n c o m m o d e et si p r éc ip i t ée , qu ' i l s ne 
p u r e n t e m m e n e r avec eux toutes les j u m e n t s 

qu ' i ls avaient t i rées de l 'Andalous ie et de l'île de 

Ténériffe, et qu ' i l s se virent obligés d 'en abandon

n e r p lus ieurs . 

« Don J e a n de Garay établi t Buenos-Ayres de 

nouveau , le 11 août 1580, avec soixante hab i t an t s 

d u Paraguay , qui y t r o u v è r e n t déjà un assez g rand 

n o m b r e de chevaux sauvages, p rovenus de ces 

j u m e n t s , et ils en t r ep r i r en t de d o m p t e r ceux 

don t ils p u r e n t s ' empare r . Les agents de la fisca
l i té s'y opposèrent , en p ré t endan t que ces 

chevaux devaient appa r t en i r a u r o i , e t cet 

inc ident donna l ieu à des actes jud ic ia i res . J ' a i 

vu, dans les archives du Pa raguay , le j u g e m e n t 

qu i , en 1596, déclara la p ré ten t ion du fisc injuste, 

et décida que les conquéran t s devenaient les 

propr ié ta i res des chevaux sauvages dont ils pa r 

venaient à se r endre ma î t r e s . 

« Telle es t l 'origine de l ' i nnombrab l e quant i té 

de chevaux sauvages qui existe dans le sud de la 

rivière 'de la Pla ta , qui s'est p ropagée ju squ ' à 

l l io-Négro, et m ê m e dans tou te la t e r r e des Pata-

gons , à ce que l 'on pré tend . » 

C a r a c t è r e s . — Les cimarrones, c o m m e on 

appelle ces chevaux e r ran t s , sont aussi grands 

et aussi forts, mais moins beaux que les c h e 

naux domes t iques . Ils on t la tê te et les j a m b e s 

plus grosses, le cou et les oreilles plus longs . 

Ils sont tous b r u n s ou noirs ; cependan t ces der

n ie rs sont ra res . 

D'Azara assure n 'avoir vu pa rmi ces racés 

er rantes q u ' u n t rès -pe t i t n o m b r e de chevaux 

noirs : d 'après lu i , ils sont o rd ina i r emen t b a i -

châ ta in , ou d 'une seule cou leu r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les c imar

rones h a b i t e n t m a i n t e n a n t toutes les pampas , 

(1) Azara, Essais sur l Hist. des quadrupèdes du Para

guay. Par i s , 1801, t o m e II, p . ï$ti 

en t r o u p e a u x n o m b r e u x de 12,000 individus. 

C h a q u e é ta lon rassemble au t an t de j u m e n t s 

qu' i l p eu t , mais reste avec elles dans la bande 

c o m m u n e . Celle-ci n ' a pas de chef reconnu. 

Ces chevaux m a r r o n s sont nuis ibles en ce qu'ils 

dévastent les pâ tu rages et en t r a înen t les chevaux 

domes t iques , c o m m e font les t a rpans . 

Quand ils en aperço iven t , ils couren t à eux, 

les sa luen t pa r leurs henn i s sements , e t sans 

grande rés is tance de leur pa r t , les j o ignen t à 
leur b a n d e . Les voyageurs sont souvent mis 

dans u n cruel e m b a r r a s par ces en t ra îneurs de 

leurs m o n t u r e s . Aussi , toujours que lqu ' un est-il 

en ga rde p o u r les écar te r . Ils n ' a r r iven t pas en 

l igne de ba ta i l l e ; m a i s , c o m m e les Ind iens , l 'un 

der r iè re l ' au t re , et en file con t inue . Souvent ils 

forment un grand cercle au tour du cavalier, et 

ne se laissent pas faci lement effrayer; d 'autres 

fois, ils passent à côté sans faire a t ten t ion à lu i . 

Parfois , ils cou ren t en aveugles au milieu des 

char io t s . H e u r e u s e m e n t , ils n e s e m o n t r e n t pas 

la nui t , soit qu ' i l s n 'y voient pas, soit qu' i ls ne 

sen ten t pas les chevaux domes t iques . 

On voit le c h e m i n qu ' i ls on t pa rcouru couvert 

de leurs crot t ins sur plus d 'un mil le d ' é t endue . 

Il est à peu près cer ta in qu ' i l s c h e r c h e n t les rou 

tes pour y déposer leurs e x c r é m e n t s ; et co mme 

tous les chevaux ont l 'habi tude de flairer les 

crot t ins d e leurs semblables et d'y ajouter les 

leurs, les tas qu i résu l t en t de cet te hab i tude 

forment souvent de véri tables mon t i cu l e s . ; 

Les Ind iens m a n g e n t la viande des cimarrones-, 

s u r t o u t celle des j u m e n t s et des poulains ; les 

Espagnols n ' e n font nul usage . Là seu lement où 

ils m a n q u e n t de bois , ils tuen t parfois une j u 

men t b ien grasse , pour en t re ten i r avec sa graisse 

le feu de leur c a m p e m e n t . R a r e m e n t on prend 

un de ces chevaux p o u r le d o m p t e r : les Ind iens 

c e p e n d a n t le font quelquefois . P o u r r édu i re ce 

cheval à l ' obé i ssance , on l ' a t tache à un pieu, 

on le laisse trois j o u r s sans a l iments ni bois-, 

son, puis on le m o n t e . Il faut avoir eu soin de 

le châ t re r , car les hongre s seuls peuvent être 

r ée l l emen t d o m p t é s . P o u r p r e n d r e les c i mar 

rones , les chasseurs s ' approchen t à cheval d 'un 

t roupeau , e t lancent les bolas à l ' an imal choisi , 

de man iè re à le lui en rou le r au tour des j a m b e s 

e t à le faire t omber . On le gar ro t te alors, et on 

le r a m è n e a t t aché à une corde solide et longue 

de 20 à 30 mè t r e s . Les propr ié ta i res chassent 

ces chevaux e r ran t s , sans quoi les leurs ne se

raient pas en sû re t é . Ils les t r a q u e n t , les tuent à 

coups de lance, les forcent, c h e r c h e n t en u n mot,, 

à les dé t ru i r e par tous les moyens possibles. 
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C u r L e i ] , Crètti el F i l i , i m p . 

Fig. 149. Le cheval nu ( p . 311). 
I 'ar ls , l U i l l i i r a e t P i l i , é t i i l . 

. A. Guinnard , qui a passé t rois ans au mi l ieu des 
Patagons , nous a donné su r les chevaux e r ran t s 
de ces régions des détails fort in té ressan ts . « Les 
chevaux des P a m p a s , di t il, sont en général 
moyens et bien faits ; assez faciles à d o m p t e r et 
presque infatigables. J 'a i vu souvent ces a n i m a u x , 
qui ne le cèden t en r ien aux plus beaux a n d a -
lous, galoper p e n d a n t t ou t u n j o u r et t ou t e u n e 
nui t , sans p r end re au t re chose que de l 'eau. Les 
Indiens s'y p r e n n e n t d ' une m a n i è r e fort b ru ta le 
pour les d o m p t e r : u n e fois pr is au lasso, ils les 
renversent sur le sol p o u r l eur lier les pieds en 
semble , afin de pouvoir l eur passer sans difficulté 
dans la b o u c h e une cour ro ie qu ' i l s a t t achen t 
for tement au-dessous de la lèvre infér ieure , 
après l eu r avoir p r éa l ab l emen t éco rché les gen
cives et les lèvres, afin de les r e n d r e plus obé is 
sants à la press ion de ce mors t rop souple . Ils 
leur apposen t ensui te u n e selle et les font r e l e 
ver en les m a i n t e n a n t à deux : l 'un pa r les na 
seaux et u n e oreille, l ' au t re , à l ' a r r iè re- t ra in , par 
un n œ u d coulant qu i l eur re t i en t les deux j a m 
bes. Alors le d o m p t e u r , a r m é d ' une large la 
nière de cuir ou sorte de c ravache t r è s -du re et 

(1) A. Guinnard, Trois ans d'esclavage chez les Patagons. 
Paris, 18G4, p . 57. 

PIRE IJM. 

fort pesan te , t e r m i n é e par u n morceau de bois 
dest iné à f rapper tantôt les flancs, t an tô t la tôte 
de son cheval , s 'é lance les tement sur l 'animal . 
Au signal d o n n é , les aides r e n d e n t avec un pa r 
fait ensemble de m o u v e m e n t s la l iberté au cour 
sier, qui p a r t le plus souvent c o m m e un t ra i t , 
non sans avoir lancé bon n o m b r e de ru ad es et 
s 'être effacé de côté et d ' au t r e . Quelques-uns ré
sistent aux prodig ieux efforts que font leurs cava
liers p o u r leur faire t o u r n e r la tê te à droi te ou à 
gauche et se rou l en t avec eux ; mais , en généra l , 
quel le que soit leur fougueuse rés is tance , a u b o u t 
de deux ou trois jours , ils sont suff isamment 
doux p o u r être mon té s à poil. 

« C'est à deux ans et demi envi ron , que les 
Indiens les d o m p t e n t de la sorte et qu ' i l s les sou
me t t en t à u n e épreuve afin d 'appréc ier leur vi
tesse ; ils l eu r font f ranchi r tou t d 'une hale ine 
un espace d é t e r m i n é ; ceux qu i n ' a t t e ignen t 
po in t le bu t avec facilité sont jugés impropres au 
service, et i m p i t o y a b l e m e n t c o n d a m n é s à ê t re 
m a n g é s . » 

« Les Indiens des P a m p a s , con t inue M. Guin
nard ( I ) , aba t t en t et découpen t u n cheval avec 

[1) Guinnard, loco cit., p . 1GG. 
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la p lus parfaite adresse et la plus g rande p r o m p 

t i tude . Dès qu' i ls l 'ont é tourdi d ' un coup de to

cayo (boleadora) , ils se p réc ip i t en t sur lui et le 

sa ignent aussi tôt . Les femmes en recuei l lent le 

sang dan3 u n e sébile en bois , où elles le laissent 

refroidir après en avoir re t i ré l ' a lbumine en l 'a

g i tan t avec la ma in . P e n d a n t ce t e m p s , les hom

mes r e tou rnen t l 'animal sur le dos , lui fendent 

le cui r depuis la mâcho i re infér ieure j u s q u ' à la 

naissance de la queue et à c h a q u e sabot, ils font 

d 'au t res coupure s qui v iennen t re jo indre la pre

miè re , les unes à la poi t r ine , les au t re s au bas 

de la panse . Ils c o m m e n c e n t à dé tacher le cui r 

du cou, du poitrai l et des par t ies maigres avec 

leurs cou teaux , et achèvent ce travail avec les 

m a i n s seu lement , en saisissant for tement le cui r 

d e l à gauche et en passant la droite en t r e les cha i r s . 

Quand le décollage est t e r m i n é , ils séparent la 

tè te d u t ronc , enlèvent les épaules , ouvren t le 

ven t re des deux côtés à la fois j u s q u ' à l 'extrémité 

des côtes , qu ' i l s séparent t ou t d 'une pièce de la 

co lonne ve r tébra le , après en avoir en t amé la 

naissance avec la po in te de leurs couteaux . Enfin, 

sans le secours de h a c h e s ni de m a r t e a u x , ils 

pa r t agen t en deux par t ies égales le t ra in infé

r i eu r . En moins de dix minu tes t o u t cela est fait, 

et les n o m b r e u x spec ta teu r s , installés sur l ' em

p l a c e m e n t m ê m e , dévorent avec u n e avidité fé

roce les foies c h a u d s , le cœur , les p o u m o n s , et 

les rognons c rus , qu ' i l s saucen t dans le sang 

qu ' i ls boivent ensui te . Le cu i r de la tê te sert à 

faire des enveloppes de boleadoras ; la cr inière 

est so igneusement a t tachée avec la queue et r é 

servée, ainsi q u e les p lumes d ' a u t r u c h e et les 

peaux de toutes sor tes , pour ê t re échangée chez 

les Hispano-Amér ica ins . » 

L E S M U S T A N G S . 

Lie Mustangs. 

Le Pa raguay n ' a pas, c o m m e les p a m p a s 
de Buenos-Ayres , de chevaux sauvages. D'après 
Rengge r , u n e m o u c h e en serait en g rande par t ie 
la cause , fiel insecte dépose ses œufs dans l 'om
bilic encore sanglant du poula in , ce qu i déter
m i n e un u lcère , dont la mor t est la conséquence 
quand l ' an imal est abandonné à lu i -même . Au 
Paraguay cependan t , l ' indépendance dans la
quel le vivent les chevaux ne diffère guère de 
l 'état sauvage. 

C a r a c t è r e s . — C e s chevaux , ou mustangs, sont 
t e l l ement abandonnés à eux-mêmes , qu ' i ls dégé
nè ren t . Leur taille est moyenne ; ils ont une tê te 
grosse, des oreilles longues , des j o in tu re s épais

ses. La tête et le t ronc seuls sont assez b ien con

formés. L e u r pelage est long en hiver, et cour t 

en été. La c r in iè re et la queue sont toujours 

cour tes et peu touffues. Dans que lques fermes, 

seu lement , on en t rouve qui ressemblent à 

leurs ancê t res . 

Ils ne le cèden t pas en vitesse aux chevaux an-

dalous , et ils leur sont s u p é r i e u r s p o u r rés is 

t e r à la fat igue. Rengge r assure avoir p a r 

c o u r u souvent sur u n de ces chevaux h u i t ou 

m ê m e seize l ieues, au galop, par la grande cha

leur , sans que l ' an imal s'en ressent î t . 

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

vaux de l 'Amér ique du S u d sont à peu près aban
donnés à e u x - m ê m e s . Ils passent l 'année à la 
belle étoile. P o u r qu'i ls ne se dispersent pas t r o p , 
on les r éun i t tous les h u i t j o u r s , on examine leurs 
blessures , on les ne t to ie , on les frotte avec de la 
bouse de v a c h e ; et, tous les trois ans à peu p rès , 
on coupe aux étalons la queue et la cr inière : ce 
sont là tous les soins q u ' o n leur donne . Pe r sonne 
ne songe à l ' amél iora t ion de la r a c e . 

Les pâ tu rages sont mauvais : une seule espèce 
d 'herbe r ecouvre le sol. Cette he rbe pousse for
t e m e n t au p r in t emps , et cause alors aux chevaux 
une d ia r rhée qui les épuise . En été et en a u t o m n e , 
ils se relèvent, s ' engra i s sen t ; mais leur e m b o n 
point d ispara i t dès qu 'on s'en ser t . L 'hiver est 
pour eux la plus mauvaise des saisons. Les he r 
bes sont sèches e t les m a l h e u r e u x animaux n 'ont 
pour tou te n o u r r i t u r e q u e des chaumes un peu 
ramoll is pa r la pluie . Cette nou r r i t u r e éveille en 
eux le besoin de sel. On les voit des heu res en
tières près des sources salées, l écher les efflores-
cences salines qui couvrent la t e r r e . Lorsqu 'on 
les n o u r r i t à l 'é table , ils n ' o n t plus besoin de 
sel. Mieux nour r i s , mieux soignés, ils acquièren t 
en que lques mois u n poil c o u r t et luisant , des 
chairs fe rmes , u n port noble et fier. 

« D 'ord ina i re , dit Rengger , ils habi tent un 
canton d é t e r m i n é , auquel ils on t été hab i tués 
dès leur j eunes se . On donne à c h a q u e étalon de 
douze à dix-huit j u m e n t s , qu ' i l main t ien t auprès 
de lui et défend con t re les étalons é t rangers . Lui 
en donne- t -on t rop , il ne les garde p lus . Les 
poulains res ten t avec leur m è r e j u s q u ' à l 'âge de 
trois ou qua t r e ans . T a n t qu 'e l le les allaite, 
celle-ci l eur t émoigne le plus grand a t t ache 
men t , les défend m ê m e con t re le jaguar . Elle 
a souvent à comba t t r e con t re les mules , chez 
lesquelles se manifeste de t emps à au t r e u n e 
sorte d ' a m o u r ma te rne l . Ce l les -c i che rchen t 
alors à enlever u n poula in , soit pa r ruse , soit 
par force ; lui d o n n e n t à té ter leurs mamel les 
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vides, et le m a l h e u r e u x poula in n e t a rde pas 

à périr . 

« Lorsque les j eunes chevaux sont âgés d e 

deux ou trois ans , on chois i t p a r m i eux u n é ta 

lon, on lui d o n n e de j e u n e s p o u l i c h e s , e t on 

l 'habitue à paî t re avec elles dans un ce r ta in 

canton. Les au t re s é ta lons son t châ t r é s e t 

réunis en t r o u p e . Tous les chevaux qui appar 

tiennent à un t roupeau ne se mêlen t pas à un 

a u t r e ; ils vivent t e l l ement unis qu ' i l est très-dif

ficile de faire qu i t t e r à un cheval ses c o m p a 

gnons. Lorsqu 'on réuni t les diverses b a n d e s , 

qu 'un fermier , pa r exemple , rassemble t ous ses 

chevaux, ceux d ' un m ê m e t roupeau se r e t rouven t 

de nouveau t r è s - r ap idemen t . L 'é talon appel le ses 

juments par ses h e n n i s s e m e n t s ; les hongre s se 

cherchent m u t u e l l e m e n t ; puis chaque t roupe r e 

tourne à son can ton . U n mil l ier de chevaux n e 

met pas u n qua r t d ' h e u r e p o u r se diviser en pe

tites bandes de dix à t r e n t e individus . J e crois 

avoir r e m a r q u é que les chevaux de m ê m e tail le 

ou de m ê m e couleur s 'hab i tua ien t plus les u n s 

aux autres que ceux de taille ou de cou leu r dif

férentes ; q u e les chevaux é t r ange r s , venus des 

provinces de B a n d a or ienta le ou d 'Entre-Rios se 

réunissent le p lus souvent ensemble , sans se 

mêler aux chevaux ind igènes . Ces a n i m a u x 

montrent le m ê m e a t t a c h e m e n t , n o n - s e u l e m e n t 

pour leurs semblables , ma i s enco re p o u r leurs 

pâturages. J ' en ai vu faire qua t re -v ing t s l ieues 

pour r e tou rne r à l eu r can ton a c c o u t u m é . Il 

n'en est pas moins cur ieux de voir parfois les c h e 

vaux de tou te u n e cont rée la qu i t t e r i so lément 

ou par bandes . Cela arr ive su r tou t l o r squ ' une 

pluie succède b r u s q u e m e n t à la s éche re s se ; ils 

sont effrayés p robab lemen t par la grêle qu i a c 

compagne d 'ord ina i re le p r e m i e r o rage . 

« Ces chevaux à demi sauvages pa ra i s sen t 

avoir les sens p lus développés q u e les chevaux 

européens . Leur ouïe est très-fine. La nu i t , les 

mouvements de leurs oreilles m o n t r e n t qu ' i l s 

perçoivent le m o i n d r e b ru i t , qui échappe c o m 

plètement au cavalier. L e u r vue est assez fa ible , 

comme celle de tous les c h e v a u x ; mais l eur vie 

en liberté les hab i tue à r econna î t r e les objets de 

loin. Leur odorat leur fait d i s t inguer ce qu i les 

entoure . Us flairent t o u t ce qu i leur pa ra î t 

étranger. C'est pa r l 'odora t qu ' i l s reconnaissent 

leur cavalier , l eurs h a r n a i s , le lieu où on les 

selle, e tc . ; qu' i ls savent t r ouve r les endroi t s secs 

dans les mara i s ; qu ' au mi l ieu de la nu i t e t d u 

brouil lard, ils savent r e t rouver l eur chemin . De 

bons chevaux flairent leur ma î t r e au m o m e n t où 

il se m e t en el le, et j ' e n a i vu ne pas s u p p o r t e r 

leur cavalier , s'il n 'est couver t d 'un poncho ou 

m a n t e a u , c o m m e les gens qui les on t domptés et 

h a r n a c h é s . Lorsque que lque chose les effraye, on 

les ca lme en le leur faisant flairer. L e u r odora t , 

à vrai d i re , ne p e u t s 'exercer à g r a n d e d i s tance ; 

j ' a i r a r e m e n t vu u n cheval sent i r u n j a g u a r à 

c inquan te p a s , o u m ê m e moins e n c o r e ; a u s s i , a u 

P a r a g u a y , sont- i ls souvent la proie de ce car 

nass ier . 

« Dans les années de sécheresse , quand les 

sources où ils on t l ' hab i tude de s 'abreuver sont 

t a r i es , ils m e u r e n t de soif, p lu tô t que d'en che r 

che r d ' au t re s ; les bêles à cornes , par cont re , font 

souvent c inq et dix l ieues p o u r t rouver de l 'eau. 

L e u r g o û t e s t v a r i a b l e : il en est qui s 'hab i tuent pa r 

fa i tement au fourrage et au r ég ime de l ' écur ie , 

qu i m a n g e n t des g ra ins et m ê m e de la v iande 

séchée a u sole i l ; d ' au t res se laissent m o u r i r de 

faim p l u t ô t q u e de t ouche r à une nou r r i t u r e au t r e 

que l ' he rbe o rd ina i re . L e u r vie en ple in air , les 

p iqû res des taons et des m o u s t i q u e s , r e n d e n t 

l eur t ouche r t r ès -ob tus . 

« D 'ordinai re , le cheval du P a r a g u a y est d o u x ; 

mais souvent on le gâte , en le ma l t r a i t an t lo r s 

qu 'on le d o m p t e . Quand il a a t te in t l 'âge de 

q u a t r e à c inq ans , on le p rend , on l 'a t tache à u n 

po teau , et, ma lg ré sa rés i s tance , on le selle et on 

le h a r n a c h e . Cela fait, on le dé t ache , et au m ê m e 

ins tan t u n d o m p t e u r , s 'é lançant sur son dos , 

a r m é de longs éperons acérés et d ' un gros fouet, 

l 'accable de c o u p s , le fait couri r dans les c h a m p s , 

j u s q u ' à ce q u e le pauvre an ima l , épuisé , n e 

puisse p lus résis ter et soit obligé d 'obéi r . On 

répè te ces exercices de t e m p s à a u t r e , et le 

cheval passe p o u r dompté dès qu ' i l ne se cab re 

p lus . Il n 'es t pas é tonnan t q u e de parei ls t r a i t e 

men t s r e n d e n t les chevaux méchan t s et rétifs ; 

qu ' i ls se cabren t , fassent des écar t s , se r e c o u r 

ben t , che r chen t pa r tous les moyens à désar

çonner l eur cavalier. Les m ê m e s chevaux, lors 

qu 'on les t ra i te b ien , deviennent au co n t r a i r e 

très-obéissants, se laissent p r e n d r e fac i lement , se 

s o u m e t t e n t vo lon ta i r emen t aux t ravaux les p lus 

fat igants . Les chevaux faibles, ma lades , ceux 

qui on t été blessés pa r les j a g u a r s , ne peuvent 

ê t re e m p l o y é s : les p r e m i e r s ne r é p o n d e n t pas 

aux besoins des Amér i ca ins ; les au t re s s'effrayent 

de tout an imal . 

« L e u r m é m o i r e est s u r p r e n a n t e . Des c h e 

vaux qui n 'avaient fait q u ' u n e fois le voyage d e 

Villa-Iléal aux Missions, en rev in ren t p lus ieurs 

mois après pa r le m ê m e c h e m i n , qu i a plus de 

c i n q u a n t e milles de long. 

' « P e n d a n t la saison des p lu ies , quand tou t e s les 
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r ivières son t gonflées, que tous les c h e m i n s sont 

sous l 'eau, u n bon cheval , qu i a u r a déjà fait ce 

c h e m i n que lques fois, condu i r a son cavalier avec 

sûre té , n o n - s e u l e m e n t de j o u r , mais enco re de 

nu i t , a u mi l ieu de tous ces passages d a n g e r e u x . 

Si on ne le pousse pas , il s 'avance tou jou r s avec 

p r u d e n c e , e t d ' au t an t p lus que l ' endro i t lui est 

moins c o n n u . Dans les mara i s , il t â te le sol à 

c h a q u e pas avec ses pieds de devant . Cette p r u 

d e n c e n ' i n d i q u e pas u n m a n q u e de c o u r a g e ; 

car le cheval du Pa raguay est h a r d i . C o n d u i t p a r 

u n bon c a v a l i e r , il affronte le d a n g e r , sans 

h é s i t e r ; il c o u r t sus au t a u r e a u fur ieux ou au 

j a g u a r ; s 'é lance dans la r iv iè re du h a u t d ' une 

rive esca rpée , ou fend d ' u n e course r ap ide la 

l igne de feu d 'une s teppe e m b r a s é e . 

« E n s o m m e , ces an imaux sont exposés à peu 

de malad ies . Lorsqu ' i l s sont b ien n o u r r i s et 

qu ' i l s ne sont pas forcés, ils vivent aussi l ong

t e m p s q u e les chevaux d ' E u r o p e ; mais c o m m e 

u n e b o n n e n o u r r i t u r e et de bons t r a i t e m e n t s 

sont u n e chose qu i l eur m a n q u e d 'o rd ina i re , 

on p e u t r e g a r d e r u n cheval de douze ans c o m m e 

u n vieux cheval . 

« Les P a r a g u a y e n s n 'u t i l i sent p lus le cheval 

c o m m e les E u r o p é e n s : ils les conserven t c o m m e 

a n i m a u x de r ep roduc t i on , et ne d e m a n d e n t des 

services d i rects q u ' a u x chevaux h o n g r e s . Ce

p e n d a n t on n e r e n c o n t r e nul le par t p lu s de cava

liers q u ' a u P a r a g u a y . L e cheval ser t à sou lager 

la paresse de son ma î t r e , qui fait à cheva l mil le 

choses qu ' i l ferait plus vite à pied. Que serait 
l'homme sans le cheval? est un dic ton popu la i r e 

au P a r a g u a y . » 

Dans les llanos situés plus au n o r d , les che

vaux sauvages sont plus n o m b r e u x que dans les 

p a m p a s de Buénos -Ayres . Alexandre de H u m -

bold t a fait u n e pe in tu re admi rab l e du pays au 

mi l ieu d u q u e l ces chevaux se t rouven t , et, q u o i 

que dans ce magnif ique t ab leau q u e l q u e s détails 

soient é t r ange r s a u sujet , nous n e pouvons ré 

sister au plais ir de le m e t t r e tou t en t i e r sous les 

yeux du l ec t eu r . 

Voici c o m m e n t s ' expr ime A. de H u m b o l d t (1) : 

« L o r s q u e le tapis de ve rdu re qu i couvre la 

t e r r e est t o m b é en pouss iè re , b rû lé pa r les 

rayons pe rpend icu la i r e s d 'un soleil que ne voile 

a u c u n n u a g e , le sol desséché se crevasse , c o m m e 

s'il avait é té ébran lé pa r u n violent t r e m b l e m e n t 

de t e r r e . Si alors v iennent à soufiler des ven ts qu i 

se heu r t en t , et si de leur choc résul te u n m o u v e 

m e n t c i r cu la i r e , la p la ine p résen te u n p h é n o -

(1) Humboldt, Tableaux delà nature, t ad. par Ch. 
GaluslO. Paris, 1851, tome I , p . 23. 

m è n e s ingul ie r . Semblab le à u n e n u é e en forme 

d ' e n t o n n o i r don t l ' ex t rémi té glisse sur le sol, le 

sable s'élève c o m m e u n e vapeur épaisse au 

mil ieu d u tourb i l lon vide d 'a ir et c h a r g é d'élec^ 

t r i c i t é . On dirai t les t r o m b e s d 'eau don t le b ru i t 

frappe d'effroi le nav iga teur i n e x p é r i m e n t é . La 

voûte du ciel affaissée laisse t o m b e r sur la p la ine 

déser te u n e lueur pâle et s o m b r e . Les l imites de 

l 'hor izon se r a p p r o c h e n t s u b i t e m e n t ; la s teppe 

se ré t réc i t , et le coeur du voyageur se resser re . 

La t e r r e embrasée et p o u d r e u s e t e n u e en sus 

pens dans l ' a tmosphère c o m m e u n e vapeur 

épaisse, ajoute à la cha leur étouffante de l ' a i r ; et 

le vent d 'est , lorsqu ' i l v ient à passer sur ce sol 

b r û l a n t , au l ieu d'y appor t e r de la f ra îcheur , le 

r e n d plus a rden t encore . 

« B ien tô t d ispara issent peu à peu les flaques 

d 'eau qu i préservaient du dessèchemen t les 

feuilles j a u n i e s des pa lmie r s flabelliformes. Dans 

les pays glacés du Nord , les a n i m a u x sont e n 

gourd i s p a r le froid ; de m ê m e ici le c rocodi le 

et le boa , en te r rés p ro fondémen t dans la glaise 

desséchée , res ten t immobi le s et e n d o r m i s . P a r 

t o u t l ' a r id i té p résage la m o r t , et c e p e n d a n t au 

mil ieu des t o u r m e n t s de la soif, les rayons ré

fractés de la l umiè re p résen ten t de t ou t e par t au 

voyageur l ' image t r o m p e u s e d ' u n e m e r agi tée . 

T.*n étroi t c o u r a n t d'air sépare du sol des bu i s 

sons de pa lmiers qui appara i s sen t au loin. Mis en 

con tac t avec des couches de t e m p é r a t u r e s et pa r 

c o n s é q u e n t de densi tés inégales , ils s emblen t 

suspendus pa r u n effet d ' op t i que . Enve loppés 

dans u n épais n u a g e de pouss iè re , t o u r m e n t é s 

par la faim et par u n e soif dévoran te , les chevaux 

et les bœufs e r ren t de tous côtés : les bœufs en 

poussan t de sourds mug i s semen t s , les chevaux, 

le cou t e n d u con t re le vent et aspi rant , avec 

force, atin de r econna î t r e à l ' humid i té de l'air la 

p résence d ' une l laquo d ' eau q u i ne soit pas en

core e n t i è r e m e n t évaporée . 

« Doué d 'un ins t inc t plus sûr , le m u l e t 

c h e r c h e u n au t r e moyen d 'apaiser sa soif ; une 

p lan te d ' u n e forme globuleuse et divisée à sa 

surface en un grand n o m b r e de côtes, le melo-
cactus, r en fe rme u n e moel le t rès -aqueuse sous 

son enveloppe hér i s sée . Le m u l e t , après avoir 

pris la p récau t ion d ' éca r t e r les épines avec ses 

p ieds , se hasa rde à a p p r o c h e r ses lèvres et à 

boire la moel le raf ra îchissante . Mais il ne puise 

pas tou jours i m p u n é m e n t à cet te source végé

tale ; souvent on voit des mule t s blessés au sabot 

par des épines de cac tus . 

u Q u a n d à la cha leur brû lan te du j o u r succède 

la f ra îcheur de la nu i t , tou jours égale au j o u r 
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dans ces con t rées , le m o m e n t d u repos n 'es t pas 

encore venu p o u r les chevaux e t les bœufs . P e n 

dant leur sommei l , des chauves-sour is m o n s 

trueuses leur sucen t le sang , c o m m e des v a m 

pires, ou s 'a t tachent à leur dos, et y font des 

plaies puru len tes , dans lesquel les v iennent s'éta

blir des mosqu i tos , des h ippobosques et tout 

un essaim d' insectes a rmés d 'a igui l lons . Tel le est 

la misérable vie que m è n e n t les a n i m a u x dans 

la steppe, q u a n d l ' a rdeur du soleil a tari l 'eau sur 

la surface de la t e r r e . 

«Lorsque , enfin, après une longue sécheresse 

arrive la bienfaisante saison des pluies , la scène 

change sub i tement . L ' azu r profond du ciel, su r 

lequel ne se dé tacha i t a u c u n nuage , s 'allège et 

s'éclaircit. A peine peu t on r econna î t r e d a n s la 

nuit la t ache noi re de la Croix d u Sud . La douce 

phosphorescence des nuées de Magellan p e r d 

son éclat. Les constel lat ions de l 'Aigle et d u 

Serpentaire j e t t en t au zéni th m ô m e une cou leur 

scintillante qui ne ressemble p lus a u t a n t à la 

lumière p lané ta i re . Vers le sud, que lques nuages 

isolés s'élèvent p e r p e n d i c u l a i r e m e n t à l 'hor izon, 

etfont l'effet de mon tagnes lointaines .Des vapeurs 

épaisses s 'é tendent peu à peu c o m m e un b rou i l 

lard jusqu 'au zén i th . Le g r o n d e m e n t de la foudre 

annonce au loin la pluie qui doit r épa re r la t e r r e . 

« A peine l a su r facede la terre est-elle h u m e c t é e 

que la steppe e m b a u m é e se revêt de Kyllingia, de 

Paspalum aux nombreuses panicu les , et de d i 

verses espèces de g r aminées . Att i rées par la 

lumière, les mimosées he rbacées déve loppen t 

leurs feuilles engourd ies et sa luent le lever du 

soleil, comm e les oiseaux par leur chan t ma t ina l , 

et com m e les fleurs des plantes aqua t iques qui 

s 'épanouissent au p r emie r rayon d u jou r . Les 

chevaux et les bœufs paissent et semblen t heu

reux de vivre. Le j aguar b igar ré se cache dans 

les hautes he rbes ; il guet te sa proie du fond de 

sa retrai te et, m e s u r a n t d 'un coup d 'œil sûr la 

portée de son élan, il s 'é lance et r e t o m b e d 'un 

seul bond, à la man iè re des chats et des t igres 

d'Asie, sur les a n i m a u x qui passent . Su ivan t le 

récit des ind igènes , on voit quelquefois , sur le 

bord des mara i s , la glaise h u m i d e se soulever 

l en tement et se dé tacher en mot tes . Bientôt u n e 

violente dé tonat ion se fait e n t e n d r e , et la t e r re 

est lancée en l 'air à une g rande hau t eu r , c o m m e 

dans les é rupt ions des pet i ts volcans de boue . 

Celui qu i connaî t ce p h é n o m è n e s 'empresse de 

fuir, car aussitôt sor tent de cet te re t ra i te un 

serpent d 'eau m o n s t r u e u x ou un crocodi le cu i 

rassé , que la p remiè re ondée a réveillés de l eu r 

lé thargie . 

« Peu à peu grossissent e t d é b o r d e n t l 'Arauca , 

l 'Apure , le Payara , qui bo rnen t la p la ine au s u d ; 

et la n a t u r e con t ra in t à vivre en amph ih i e s les 

m ê m e s a n i m a u x qu i , dans la p r e m i è r e moi t ié de 

l ' année , languissa ient épuisés de soif sur u n 

t e r ra in p o u d r e u x et desséché . Une par t ie de la 

steppe a l ' apparence d 'une m e r sans bornes . Les 

j u m e n t s se r e t i r e n t avec leurs poula ins sur les 

bancs élevés qui sor tent , c o m m e des î les , de la 

surface des eaux. L 'espace d e m e u r é sec se r e s 

serre de j o u r en j o u r . La t e r r e et les pâ tu rages 

m a n q u e n t aux a n i m a u x . Pressés les uns con t re 

les au t res , ils nagent des heures en t iè res , et se 

nou r r i s s en t m i s é r a b l e m e n t avec les pan icu les 

fleuries des g raminées qui s 'élèvent au-dessus des 

eaux fe rmentées e t no i râ t res . Beaucoup de 

j e u n e s chevaux se no i en t , beaucoup sont surpr is 

par des crocodi les qu i leur b r i sen t les os avec 

leur q u e u e dentelée et les dévorent . Il n 'es t pas 

ra re de voir des chevaux et des bœufs qu i , 

échappés à l 'avidité sanguina i re de ces g igan tes 

ques lézards, po r t en t encore sur les cuisses la 

t race de leurs den ts a iguës . 

« Un tel spectacle rappel le i nvo lon ta i r emen t 

l 'observateur at tentif au soin q u ' a pr is la n a t u r e 

d ' appropr ie r à tou tes les c i rcons tances cer ta ins 

a n i m a u x et cer ta ines p lan tes . Le cheval et le 

bœuf ont , ainsi que les p lan tes céréales , suivi 

l ' h o m m e par t ou t e la le r re , depuis le Gange 

j u s q u ' a u Rio de la P la ta , depuis les côtes de 

l 'Afrique j u s q u ' a u p la teau de l 'Antisana qui 

dépasse en hau t eu r le pic de Téuér i f le . Là, c 'est 

le bou leau du Nord ; ici, c 'est le da t t ie r qu i , au 

mil ieu du jou r , p ro tège le t a u r e a u fatigué con t r e 

les rayons du soleil. La m ê m e espèce d ' a n i m a u x 

qu i , dans l 'o r ient de l 'Europe , c o m b a t con t re les 

ours et con t r e les loups , est sous un au t r e 

ciel exposée aux a t t aques du t igre et d u c roco

di le . 

« Ce ne sont pas seu lemen t le crocodi le et le 

j aguar qu i dressent des embûches au cheval de 

l 'Amér ique mér id iona le , il a aussi p a r m i les pois

sons un dange reux e n n e m i . Les eaux m a r é c a 

geuses de Béro et de Ras t ro sont peuplées d 'une 

quant i té i n n o m b r a b l e d 'angui l les é l ec t r i ques , 

qui , de toutes les par t ies de l eu r corps t ache té et 

visqueux, décha rgen t à volonté des c o m m o t i o n s 

violentes. Ces gymnotes on t de c inq à six pieds 

de long. Telle est leur force e t la r ichesse de leur 

apparei l ne rveux qu ' i ls peuvent t u e r les p lus 

grands a n i m a u x , pourvu qu ' i ls fassent agir l eurs 

organes avec ensemble et dans u n e di rec t ion 

favorable. On a dû change r le c h e m i n qu i t raver 

sait la s teppe d 'U t t r i t ucu , pa r ce que les g y m -
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notes s 'é taient accumulées en si g rande quant i té 

dans u n e pet i te r ivière, que , c h a q u e année , u n 

n o m b r e cons idérable de chevaux, en la passant 

au gué , é t a i en t frappés d ' engourd i s semen t et se 

noyaient . » 

D ' a p r è s P ô p p i g , le jaguar , q u e H u m b o l d t range 

p a r m i les ennemis les plus dange reux des m u s 

tangs , ne lui ferait que peu de m a l . « Les g rands 

féliens, di t ce na tura l i s te , ne se h a s a r d e n t pas 

dans les vastes plaines ; les terr ibles coups de 

sabot des chevaux m e t t r a i e n t en fuite des car

nass iers p lus g rands et plus terr ibles : sont-ils dé 

couver t s , les étalons se préc ip i ten t sur eux, cher

c h e n t à les fouler sous leurs pieds ; les j u m e n t s 

se défendent en lançant des coups de pied en 

a r r i è r e . » 

Mais ces a n i m a u x po r t en t en e u x - m ê m e s u n 

e n n e m i plus d a n g e r e u x e t encore complè te 

m e n t i n c o n n u . P lus encore q u e les chevaux 

qu i e r ren t dans l 'Amérique du Sud , les mus t angs 

sont souvent pr is de panique . Us se p réc ip i t en t 

c o m m e des furieux par cen ta ines , par mil l iers : 

r ien ne les a r rê te ; ils vont se br iser con t re les 

roche r s , ou disparaissent dans les précipices . 

L ' h o m m e qui est t émoin d ' une parei l le scène 

est saisi d ' h o r r e u r ; l ' Indien, le froid Indien lui-

m ê m e , sent son cœur c o u r a g e u x rempl i de 

c ra in te . U n e secousse qu i va toujours en a u g 

m e n t a n t , a ccompagnée d 'un b ru i t qu i finit par 

surpasser celui d u tonne r r e , de la t e m p ê t e , de 

l ' incend ie , annonce et a ccompagne le passage de 

cel le t r oupe agi tée par la peu r . Elle appara î t 

t o u t à coup dans le campemen t , à t ravers les feux, 

renverse les t en tes et les char io t s , r empl i t d'effroi 

les bêtes de s o m m e , les en t ra îne avec elle, et 

p o u r tou jours . C'est ce que rappor te M u r r a y , 

qu i a assisté à pareil le scène. 

« Il existe des chevaux m a r r o n s dans p lu 

s ieurs par t i es de la Colombie , dit M. Roul in ( 1 ) , 
et j ' e n ai vu de peti ts t roupeaux dans les pla ines 

de San Mar t in , en t r e les sources du Méta, le 

Rio Négro et l 'Umadéa . L e u r n o m b r e é tan t 

peu considérable et l 'espace dans lequel ils sont 

confinés é tan t beaucoup plus resse r ré , et p lus 

f réquenté pa r les h o m m e s que les plaines du 

P a r a g u a y , ils n 'on t pas pris toutes les habi tudes 

qu i on t été si b ien décri tes par M. d 'Azara. Ainsi 

j e ne les ai pas vus en grandes t roupes formées 

de peti ts pe lo tons , j ' a i vu seu lemen t des pe lo

tons isolés qui se composa ien t d 'un vieux m â l e , 

de cinq à six j u m e n t s et de que lques peti ts pou

lains . Loin de s ' approcher des caravanes p o u r 

( 0 Rouliu, Histoire naturelle et Souvenirs de voyages 
p. 58. 

d é b a u c h e r les chevaux domes t iques , ils fuient 
aussi tôt qu' i ls aperçoivent un h o m m e et ne 
s 'a r rê tent point t an t qu' i ls sont en vue. Les mou
vements de ces a n i m a u x sont beaux , su r tou t ceux 
du chef de la t r o u p e ; mais leurs fo rmes , sans 
ê t re pesantes , m a n q u e n t géné ra l emen t d'élé
gance . 

« Dans les hâtas des l l anos , les chevaux sont 
p re sque en t i è r emen t a b a n d o n n é s à e u x - m ê m e s ; 
on les rassemble seu lement de t e m p s en temps 
p o u r les e m p ê c h e r de deveni r t ou t à fait sau
vages, leur ôter les larves d'oestre, et m a r q u e r 
les poula ins avec u n fer c h a u d . Par sui te de 
cet te vie i n d é p e n d a n t e , u n carac tè re appar
t enan t à l 'espèce non rédu i t e c o m m e n c e à se 
r e m o n t r e r : le bai châta in est non - seu l emen t 
la cou leu r d o m i n a n t e , mais p r e s q u e l ' unique 
cou leur . Dans les peti ts ha tos qu 'on t rouve sur 
les p la teaux de la Cordil lère, les effets de la 
domest ic i té se font davantage sent i r . Les cou
leurs des chevaux y sont p lus variées, il y a plus 
de différence dans leur tail le, c 'es t -à-di re qu 'on 
en t rouve beaucoup de plus pet i ts et quelques-
u n s u n p e u plus g rands ; du res te , on n 'en voit 
guère qui dépassent la taille m o y e n n e . Leur 
poil , t a n t qu ' i ls vivent c o n s t a m m e n t dans les 
champs , est assez touffu et assez long , mais il 
leur suffit de que lques mois d 'écur ie pour r e 
p r e n d r e un poil br i l lant et cour t . Au reste , la 
race des chevaux est success ivement renouvelée 
par des étalons que l 'on t i re des c l imats chauds , 
s u r t o u t de la vallée du Cauca . Il m'a semblé que 
dans cer ta ines possessions où l 'on avait négligé ce 
soin, les chevaux é ta ient devenus sens ib lement 
p lus peti ts , quo ique d 'a i l leurs les pâturages 
fussent r e n o m m é s p o u r l eur bonté ; le poil de ces 
a n i m a u x s'était accru au point de les rendre 
di f formes; mais , sous le r a p p o r t des qualités 
u t i les , ils avaient peu pe rdu , ceux m ê m e s d 'un 
cer ta in can ton é ta ient cités pour l eur vitesse. 

« Quand on a m è n e un cheval des llanos de San 
Mart in ou de Casanare sur le pla teau de Bogota, 
on est obligé de le tenir à l 'écur ie j u s q u ' à ce qu'il 
soi t acc l imaté . Si on le lâche d 'abord dans les 
c h a m p s , il maigr i t , se couvre de gale, et souvent 
m e u r t en peu de mois . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On chasse beaucoup 

les chevaux en A m é r i q u e p o u r se p rocu re r leur 
peau et leur chai r . Près de Las-Nacas , on tue , 
chaque semaine , au dire de Darwin , un grand 
n o m b r e de j u m e n t s , r ien que pour l eur p e a u . 

Buenos-Ayres est éclairée avec un gaz t iré 
de la graisse des chevaux , tués u n i q u e m e n t pour 
l ' exploi ta t ion de celte graisse et de leur peau . 
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En guer re , les t roupes envoyées dans des ex

péditions lointaines e m m è n e n t avec eux des t rou

peaux de chevaux c o m m e provisions. On les pré

fère aux bâtes à cornes , car ils pe rme t t en t aux 

corps d ' a rmée plus de r a p i d i t é . 

Les Indiens du Nord sont en que lque sorte les 

ennemis des chevaux. Us les p r e n n e n t pour s'en 

faire des bêtes de selle, et quand ils ne les t uen t 

pas pour les mange r , ils les t o u r m e n t e n t te l le 

ment qu'i ls ne t a r d e n t pas à succomber . Chez les 

Indiens, c o m m e chez les Bédouins du Saha ra , 

les chevaux sont souvent la cause de bien des 

combats sanglants . Celui qu i n 'a pas de cheval , 

cherche à en voler. Chez les P e a u x - R o u g e s , le 

vol des chevaux est u n e chose honorab le . Des 

bandes de voleurs suivent souvent , p e n d a n t des 

semaines et m ê m e des mois , u n e au t r e t r ibu ou 

une caravane, j u squ ' à ce qu ' i ls t rouven t l 'occa

sion favorable pour lui enlever tous ses a n i m a u x 

de selle. 

4 ° Les chevaux errants de l'Amérique du Nord. 

« Pendant m a résidence à Hende r son , dit Au-

dubon (I) , j e Ils la connaissance d 'un gen t l eman 

qui revenait de visiter les contrées voisines des 

sources de la rivière Arkansas . Là, il avait ache té 

un cheval sauvage, t o u t r é c e m m e n t cap tu ré , et 

qui descendait de ces chevaux p r imi t ivemen t 

amenés d 'Espagne , qu ' ensu i t e on avait mis en 

liberté dans les vastes prair ies du Mexique. L 'a 

nimal n 'étai t pas beau , t a n t s'en fallait; il avait 

une grosse tê te , avec u n e p r o é m i n e n c e cons idé 

rable au mi l ieu du front ; sa cr inière , épaisse et 

en désordre, lui pendai t du cou sur la po i t r ine , 

et sa queue , t rop peu fournie p o u r qu 'on p û t la 

dire ondoyante , balayai t p r e s q u e la t e r r e ; mais , 

en revanche, il avait u n large poi t ra i l , des j a m 

bes fines e t nerveuses , et ses yeux , aussi b ien 

que ses naseaux, annonça ien t du feu, de la vi

gueur et beaucoup de fond. Il n 'avait j ama i s été 

ferré, et, bien que s u r m e n é dans u n long voyage 

qu'il venait de faire, ses no i r s sabots n ' é t a i en t 

nul lement e n d o m m a g é s . Sa couleur t i rai t sur le 

ba i ; ses j ambes , d 'une teinte plus foncée, se r em

brunissaient peu à peu , j u squ ' à devenir par en 

bas presque no i res . J e m' informai du prix qu'i l 

pouvait valoir chez les Indiens Osages, et le p ro 

priétaire actuel m e répond i t q u ' a t t e n d u q u e 

l 'animal n 'é ta i t âgé que de qua t re ans , il lui 

avait fallu d o n n e r pour l 'avoir, avec le bois de la 

selle et le harna is en peau de buffle, divers a r -

(<) Audubon, Scènes de la nature dans les Etats-Unis. 
Taris, 1857, t. H, p. IG9. 

t icles équ iva lan t à environ t r en t e - c inq dol lars . 

Il a jouta qu ' i l n ' en avait j ama i s m o n t é de me i l 

l e u r ; et ne douta i t pas que , b ien nour r i , il ne fît 

faire p e n d a n t u n mois , à son h o m m e de 3a à 

40 milles par j o u r ; du m o i n s , c 'é tai t de ce t r a i n 

q u e lu i -même il avait voyagé, sans lui l a i s se rp ren -

dre d ' au t re n o u r r i t u r e que l 'herbe des p ra i r i es et 

les roseaux des basses t e r r e s . Seu lemen t après 

avoir t raversé le Mississipi à Natchez, il lui avait 

donné du b lé . — M a i n t e n a n t , dit-il, que j ' a i fini 

m o n voyage, j e n ' en ai p lus besoin, et j e vou

drais le vendre . J e pense qu' i l vous conviendra i t 

pour u n bon cheval de chasse ; il por le t r è s -

doux , ne se fat igue pas , et est a rden t c o m m e j e 

n 'en ai g u è r e vu. — Je chercha is p r é c i s é m e n t u n 

cheval ayant les qual i tés qu' i l m e vantai t d a n s le 

s ien, et je lui d e m a n d a i si j e pour ra i s l 'essayer. 

— L'essayer , m o n s i e u r , mais t rès-bien ! et si vous 

voulez le n o u r r i r et le so igner , l ibre à vous de le 

garder un m o i s . — En c o n s é q u e n c e , je fis me t t r e 

le cheval à l ' écur ie , e t m e chargea i de sa nour 

r i t u re . 

nDeux h e u r e s après , j e p rena is m o n fusil, en

fourchais le cours ier de la pra i r ie , et par ta is p o u r 

les bois. Je ne fus pas long temps sans m ' a p e r -

cevoir qu ' i l étai t très-sensible à l ' épe ron ; j ' o b 

servai de plus qu ' en effet, il m a r c h a i t par fa i te 

m e n t sans se fat iguer , et sans i n c o m m o d e r son 

cavalier . J e voulus tou t de sui te m ' a s su re r de ce 

que j e pour ra i s en a t t endre dans u n e chasse au 

da im ou à l 'ours , en le faisant sau te r par-dessus 

une souche de p lus ieurs pieds de d i a m è t r e . J e 

lui rendis les r ênes , pressai ses flancs de mes j am

bes , sans employer l ' é p e r o n ; e t l ' intel l igent a n i 

ma l , s emblan t c o m p r e n d r e qu' i l s 'agissait pour 

lui de faire ses preuves , bondi t et f ranchi t la 

souche aussi l égè remen t q u ' u n é lan . J e tourna i 

b r ide , le fis sau te r p lus ieurs fois de sui te , et 

toujours j ' o b t i n s m ê m e résu l ta t . Bien convaincu 

ma in t enan t qu ' avec lui j e n 'avais à c ra indre a u 

cun obstacle de ce genre à t ravers les bois, j e 

résolus d ' éprouver sa force, et p o u r cela me 

dirigeai vers u n mara i s que j e savais bou rbeux et 

très-difficile. Il ent ra dedans en flairant l 'eau, 

c o m m e pour j u g e r de sa profondeur , ce qui in 

d iqua i t une p r u d e n c e e t une sagacité qu i me 

p lu ren t . Ensu i te , j e le conduis is en différents 

sens tout au t ravers , et le t rouvai p r o m p t , sûr et 

déc idé . Sait- i l n a g e r ? me demanda i - j e ; car il y 

a d 'excellents chevaux qui ne savent pas nage r 

du tout , mais qui se c o u c h e n t sur le côté , c o m m e 

p o u r se laisser flotter au couran t , de sorte qu'i l 

faut que le cavalier lu i -même se me t t e à la nage 

en les t i rant vers la rive, si mieux il n ' a i m e les 
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a b a n d o n n e r . L 'Ohio n 'é ta i t pas loin ; je le pous
sai au beau mil ieu de la r ivière , et il c o m m e n ç a 
à p r end re ob l iquemen t le fil de l 'eau, la tê te 
b ien élevée au-dessus de sa surface, les naseaux 
dilatés, et sans faire en t end re r ien qui rappelâ t 
C2 b r u i t de reni f lement hab i tue l à b e a u c o u p de 
chevaux, dans de semblables occasions. J e le 
mena i et le r a m e n a i , t an tô t en aval du couran t , 
t an tô t d i r ec t emen t à l ' opposé ; enfin, le t rouvan t 
t ou t à fait à m o n gré , j e regagnai le bord où il 
s 'a r rê ta de l u i - m ê m e et se dé t i ra les m e m b r e s , 
e n se secouant de façon à m e faire p r e s q u e p e r 
dre la selle. Après quo i , j e le mis au galop, et 
tou t en cou ran t p o u r r even i r à la ma i son , j e 
tua i un gros d indon sauvage don t il s ' approcha , 
c o m m e s'il eût été dressé p o u r cet te chasse , e t 
qu ' i l m e p e r m i t de r amasse r sans descendre . 

« A peine r en t r é chez le doc teur R a n k i n , où 
j e d e m e u r a i s , j ' envoya i u n m o t au p ropr ié ta i re 
du cheval , p o u r lui dire q u e je serais b ien aise 
de le voir. Quand il fut TCIIU, j e lui d e m a n d a i 
son pr ix . — C i n q u a n t e dollars au plus bas . — 
Je compta i la s o m m e , pr is u n r e ç u e t devins 
ainsi ma î t r e de l ' an imal . Le doc teur , j u g e des 
p lus compé ten t s en ce t te ma t i è r e , m e dit en 
sour ian t : — Monsieur A u d u h o n , quand vous eu 
serez fa t igué, j e m e cha rge de vous r e m b o u r s e r 
votre a rgen t ; car , comptez-y , c 'es t u n cheval 
de p r e m i è r e qua l i té . ~r- L u i - m ê m e il le fit f e r re r ; 
et p e n d a n t p lus ieurs semaines m a femme s'en 
servit , e t s 'en t rouva pa r f a i t emen t b i en . 
, « Des affaires m ' a p p e l a n t à Ph i l adeph ie , 
Barro (il , avait été ainsi n o m m é d 'après son 
p r emie r p ropr ié ta i re ) , fut mis au repos , et c o n 
venab lemen t p r épa ré , dix j ou r s à l ' avance. Le 
m o m e n t de m o n dépar t é tan t a r r ivé , je m o n t a i 
dessus, en lui faisant faire à peu près qua t r e 
mil les à l ' heure . J e veux vous t racer m o n i t iné
ra i re , afin que , si cela vous convient , vous puis
siez me suivre sur q u e l q u e carLe du pays , 
c o m m e celle de T a n n e r , par exemple : de Hen-
derson, par Russellvi l le , Nashvil le , Knoxville, 
Ah ing ton en Vi rg in ie , The natural Bridge, Har -
r i sonburg , W i n c h e s t e r , Harper ' s fe r ry , F r e d e r i c k 
et Lancas te r , j u s q u ' à Ph i lade lph ie . Après ê t re 
d e m e u r é p lus ieurs j ou r s dans cet te de rn iè re 
ville, j e m ' e n revins par P i t t sbu rg , Whee l ing , 
Janesvil le, Chi l l icothe , Lexing ton , Louisvil le, e t 
de là à Hende r son . Mais la n a t u r e de mes af
faires m 'ob l igea souvent à m ' é c a r t e r de la 
g rande rou te , et j ' e s t i m e que j e p u s faire en 
tou t c o m m e deux mil le milles (1). J e n 'en avais 

( i ) Huit cent deux lieues de France, ou 3,208,000 mè
tres. 

j ama i s pa rcouru moins de q u a r a n t e par j o u r ; 
et le doc t eu r avoua q u e m o n cheval était en 
aussi bon é ta t à l 'arrivée qu ' au d é p a r t . Un tel 
voyage, et sur le m ê m e cheval , p e u t sembler à 
u n E u r o p é e n q u e l q u e chose d ' ex t r ao rd ina i r e ; 
mais , dans ce temps- là , c h a q u e m a r c h a n d avait, 
p o u r ainsi d i re tous les j ou r s , à en en t r ep rendre 
de parei ls ; et que lques -uns pa r t a i en t des loin
taines cont rées de l 'Ouest , m ô m e de Saint-
Louis , su r le Missour i . A la vér i té , il l eur arr i 
vait f r é q u e m m e n t de vendre l eu r s chevaux en 
s'en revenant , soit à Ba l t imore ou à Phi ladelphie , 
soit à PitLsburg, où ils p r e n a i e n t le ba teau . Ma 
f emme aussi a fait su r un seul cheval et en 
m a r c h a n t du m ê m e t r a in , le voyage de Hen
derson à Ph i l ade lph ie . A cet te époque , le pays 
étai t enco re c o m p a r a t i v e m e n t nouveau ; il y 
avait p e u de vo i tu res ; e t , au fait, les chemins 
n ' é ta ien t g u è r e prat icables p o u r aller à cheval 
de Louisvil le à Ph i lade lph ie ; tandis qu 'au jour 
d 'hu i , on p a r c o u r t cet te d i s l ance en six ou sept 
j ou r s , et m ê m e moins ; cela d é p e n d de la hau 
teur des eaux dans l 'Ohio. 

« Vous a imerez p e u t - ê t r e à savoir de quelle 
man iè re j e t ra i ta is mon cheval p e n d a n t la r o u t e : 
c h a q u e mat in , debou t avant le j o u r , j e c o m m e n 
çais par le ne t toyer , lui pressais la c r o u p e avec 
la ma in p o u r m ' a s su re r qu ' i l n e s ' écorcha i t 
poin t , et j e ta i s pa r -dessus une couve r tu r e plice 
en doub le . Le surfaix au-dessous duque l é ta ient 
p lacées les poches , assujett issait la couve r tu r e 
sur le s i ège , et, en a r r i è re , étai t a t t aché u n 
grand man teau roulé et bien se r ré . Il y avait un 
mors à la br ide ; un poitrai l bouc lé d e c h a q u e 
côté , servait à ma in t en i r la selle dans les m o n 
tées ; mais m o n cheval n 'avait pas besoin de 
c roupiè re , ayan t les épaules hau te s et b ien for
mées . E n p a r t a n t , il p r ena i t le t r o t , à ra ison, 
c o m m e j e l 'ai dit , de qua t re milles à l ' heure , et 
cont inuai t ainsi. J e faisais d 'o rd ina i re de quinze 
à vingt mil les avant dé jeuner ; mais après la 
p remiè re heure , je le laissais boi re à sa soif. La 
ha l te p o u r dé jeuner étai t géné ra lemen t de 
deux heures . J e l ' a r rangeais bien c o m m e il faut, 
et lui donnais a u t a n t de feuilles de blé qu ' i l en 
pouvai t m a n g e r . Cela fait, j e me remet ta i s en 
rou t e j u s q u ' à u n e d e m i - h e u r e après soleil cou
ché . Alors, je le lavais, lui versais un seau 
d 'eau froide sur la c roupe , le bouchonna i s pa r 
tou t , lui regardais les pieds et les net toyais . Je 
remplissais son râ te l ier de feuilles de b lé , son 
auge de gra in ; je met ta i s dedans , quand j e pou
vais m ' en p rocure r , u n e ci t roui l le d 'une bonne 
grosseur , ou que lques œufs de poule ; enfin, si 
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l'occasion s'en p résen ta i t , je lui donnais u n 
demi-boisseau d'avoine de préférence au blé , 
qui quelquefois échauffe les chevaux. Au ma
tin, son auge et son râtel ier , p r e sque vides, 
m'indiquaient, suff isamment l 'état de sa san té . 

« Je le monta i s depuis que lques j ou r s seule
ment, et déjà il m 'é ta i t si a t taché qu ' en a r r ivant 
au bord d 'un ru i sseau l impide , où j 'avais envie 
de me baigner , j e pus le me t t r e en l iber té p o u r 
paître, et qu ' i l ne bu t qu ' à m o n c o m m a n d e m e n t , 
Il était e x t r ê m e m e n t sûr du pied et toujours si 
en train que , de t e m p s à a u t r e , l o r squ 'un dindon 
venait à se lever devant moi du l ieu où il fai
sait la p o u d r e t t e , j e n 'avais q u ' à incl iner le 
corps en avant , p o u r le faire pa r t i r au galop 
qu'il cont inuai t j u s q u ' à ce que l 'oiseau, qu i t t an t 
la rou te , fût r en t ré dans les bois. Alors il r e p r e 
nait son t ro t o rd ina i re . 

« En m ' e n revenan t , j e r encon t r a i , au pas
sage de la r ivière J a m i a t a (1), un gent leman 
de la Nouvel le-Or léans , d u n o m de Vincen t 
Nolte. Il se prélassai t sur un supe rbe cheval qu i 
lui avait coûté trois cents dollars ; e t u n do
mest ique, éga lemen t à cheval , en mena i t en 
laisse un au t re de r e c h a n g e . J e ne le reconna i s 
sais pas du tou t alors ; néanmoins je l ' aborda i , 
en lui vantant la beauté de sa m o n t u r e , politesse 

(I) Etat de Pensylvanie, 

BUEUM. 

à laquel le il r épond i t assez m a l h o n n ê t e m e n t , en 

me disant qu ' i l m ' en au ra i t souha i té une parei l le . 

Il m ' a p p r i t qu ' i l se r enda i t à Bedford, dans l ' in

t en t ion d'y passer la n u i t . J e lui demanda i à 

quel le h e u r e il compta i t y ê t re : « Assez tôt , dit il, 

p o u r faire app rê t e r que lques t ru i tes pour le sou

per , à condi t ion q u e vous viendrez en m a n g e r 

votre par t , dès que vous serez ar r ivé . » J e crois, 

en vé r i t é ,que Barro c o m p r i t no t re conversat ion, 

car i m m é d i a t e m e n t il redressa les oreilles et 

al longea le p a s ; aussitôt M. Nol te , faisant cara

coler son cheval , le mi t au g rand t ro t ; mais tout 

cela fut peine pe rdue , car j ' a r r iva i à l 'hôtel un 

bon q u a r t d ' heure avant lui , c o m m a n d a i les 

t ru i tes , tis me t t r e m o n cheval à l ' écur ie , et eus 

encore du t emps de reste p o u r a t t end re m o n 

c a m a r a d e sur la p o r t e , où j e m e t ins p r ê t à lui 

souha i t e r la b i envenue . A da ter de ce j o u r , 

M. Vincen t Nolte est devenu m o n ami ; nous 

fîmes roule ensemble j u s q u ' à Sh ipp ingpor t , où 

d e m e u r a i t un au t r e de mes a m i s , Nicholas Ber-

thoud ; et en me qu i t t an t , il me répé ta ce qu' i l 

m'avai t déjà dit p lus ieurs fois, que j a m a i s il 

n 'avai t vu un an imal d'aussi bon service q u e 

Ba r ro . 

« Si j e me rappel le b ien , j e crois avoir c o m 

m u n i q u é q u e l q u e s - u n s de ces détails à m o n sa

vant ami Sk inne r , de Ba l t imore , qui a d û les 

insérer dans son Sporling Magazine. Lui et moi , 
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nous é t ions d'avis que l ' in t roduct ion dans no t re 

pays de ce t t e espèce de chevaux des prai r ies de 

l 'Ouest, devrait servir géné ra l emen t à amél iorer 

nos races ; et , si j ' e n j uge d 'après ceux que j ' a i 

vus , j e suis por lé à croi re que cer ta ins d ' en t re 

eux pour ra i en t devenir p ropres à la course . 

Quelques j o u r s après m o n r e t o u r à Henderson , 

j e m e séparai de Bar ro , non sans regre t , pour la 

s o m m e de cen t v ingt dol lars . » 

5° Les chenaux errants de l'Océanie. 

La Nouvelle-Galles du Sud et la côte or ientale 

de l 'Austral ie on t aussi leurs chevaux e r ran t s . 

Ces chevaux , en g rande pa r t i e impor t é s d u cap 

de Bonne Espé rance et d e l ' Inde , on t u n e poi 

t r ine é t ro i t e , u n dos effilé, des hanches p e u sail

lantes ; ils sont n a t u r e l l e m e n t o m b r a g e u x et ont 

le pied peu s û r ; aussi sont-ils peu es t imés. Un 

j o u r n a l de la localité annonça i t d e r n i è r e m e n t 

qu ' à Blaynet 180 de ces chevaux ont été vendus 

u n penny chacun . 

Dans la Nouvelle-Galles d u Sud , les chevaux 

e r ran t s se sont b e a u c o u p mul t ip l iés , e t sont d e 

venus si ha rd i s qu' i ls se p ré sen t en t en grand 

n o m b r e sur les marchés et dans les r u e s . On est 

forcé de les t r a q u e r près des cours d 'eau où ils 

v iennen t se désal térer d ' hab i t ude , et si on pa r 

vient à s'en empare r , on les abat s imp lemen t 

p o u r en avoir la peau qu i se vend à raison de 

4 sh. (3 fr.) ; la c r in iè re se vend à raison de 1 sh . 

6 d. (1 fr. 87 pa r l ivre, à Sidney. On cite un 

h o m m e qu i , avec deux de ses voisins, a t ué dans 

l 'espace d 'une année plus de 1,500 chevaux. 

6° Les chevaux errants d'Europe. 

E n E u r o p e m ê m e , les chevaux ne sont pas par 
tou t a n i m a u x domest iques , dans l 'accept ion o rd i 
na i re du mot . E n bien des end ro i t s , on les aban
donne c o m p l è t e m e n t à eux -mêmes p e n d a n t la 
p lus g rande par t ie de l ' année . C'est ce que nous 
voyons en F r a n c e , dans que lques îles b r i t ann i 
ques , dans la Russie mér id iona le , e tc . 

1" Les chenaux errants français. 

LES CHEVAUX CAMARGUES. 

Ces chevaux , qu i sont d 'or igine arabe , furent 
laissés par les Maures et les Sarras ins su r les 
bo rds de la Médi te r ranée , à l ' époque où ces b a r 
bares avaient envahi les Gaules. Leur taille est de 
4 pieds 3 pouces à 4 pieds 6 pouces . L e u r front 
est car ré , leur chanfrein droi t et l eur tête assez 
fo r t e ; leurs m e m b r e s , b ien conformés , ont les 

pa tu rons c o u r t s . En hiver, leur poil est fort long 

et les ga ran t i t du froid (fig. 150). 

Quoique les camargues, c o m m e on les n o m m e , 

soient b e a u c o u p dégénérés , su r tou t depuis que 

p lus i eu r s p ropr ié ta i res , dans le but d 'amél iorer 

la r ace , ont in t rodui t des étalons de races croi

sées au mi l i eu d ' e u x ; c e p e n d a n t , quelques-

unes de leurs qual i tés pr imit ives les renden t 

encore p réc i eux . Ils sont v igoureux , doci les; 

leur sobriété est ex t r ême , e t ils on t le pied re 

m a r q u a b l e m e n t sûr. Ils vivent toute l 'année dans 

un état p r e s q u e comple t de l iber té , par bandes 

de t ren te à q u a r a n t e individus, au mil ieu de 

vastes terra ins marécageux , où on les abandonne 

à e u x - m ê m e s , et où ils ne r e n c o n t r e n t p o u r tou t 

a l iment que les grossières chénopodées mépr i 

sées par les bêtes à laine, et le c h a u m e des gra

minées qui se sont desséchées après la fructifi

cat ion. A la vér i té , le p r in t emps vient adouci r 

leur misérab le existence, car alors les marais 

leur offrent u n e ample p â t u r e ; mais ce surcroî t 

de n o u r r i t u r e l eur arr ive alors que l 'hiver , en 

épuisant l eur force, les a quelquefois déc imés . 

Le cheval Camargue n 'es t donc poin t le p r o 

dui t de l ' indust r ie h u m a i n e ; il ne reçoit de 

l ' h o m m e ni soins, ni ra t ions à a u c u n e époque de 

sa croissance ; il vit c o m m e il peu t et s 'accouple 

au ha sa rd . Cependant il ne pa rcou r t point à l 'é

tat sauvage le cours comple t de son exis tence . 

Tous les chevaux c a m a r g u e s sont soumis à des 

d é n o m b r e m e n t s ; tous appa r t i ennen t à des pro-

piétaires don t ils po r t en t la m a r q u e ; tous finis

sent par ê t re pr is , domptés e t utilisés pour di

vers services : le souvenir de leur l iberté les 

r end souvent fort dange reux . 

Ceux que l 'on choisit pour m o n t u r e , après 

qu ' i l s ont r e çu que lques soins, deviennent t r è s -

v igoureux , sont a rden t s à la course , et obé issent 

à la volonté de leur cavalier avec u n e intell i

gence r e m a r q u a b l e . Un cheval Camargue peu t 

faire avec rap id i té vingt-cinq l ieues (100 k i lomè

tres) d 'un t ra i t . Cette race est, du reste , u n e des 

plus lestes, des plus souples et des plus nerveuses ; 

on p e u t lui faire franchir de grands espaces sans 

que le cavalier en ressente de fat igue. Depuis 

que lques années , les écuries de la Compagnie 

des Pet i tes Voi tures de Paris possèdent un assez 

bon n o m b r e de camargues , et leurs services y 

sont appréc iés . 

Les propr ié ta i res se servent des chevaux ca

m a r g u e s p o u r ensemence r , et les louen t pour dé

p ique r les graines su r les aires ( 1 ) . Dans cette 

(1) Voyez Donné, Hygiène des gens du monde. Paris, 
18G9 {Excursion dans la Camargue). 
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dernière c a m p a g n e , qui dure envi ron six et sept 

semaines, u n cheval fait en foulant les ge rbes , 

pour dé tacher le blé des épis , une course qui 

est évaluée à vingt l ieues par j o u r . Ces chevaux 

servent aussi avec avantage p o u r ra l l ier les t a u 

reaux sauvages qu i h a b i t e n t les m ê m e s l ieux, et 

les gardiens, qu i les m o n t e n t à n u , l eur doivent 

souvent la vie, ca r ils savent éviter avec u n e 

adresse r e m a r q u a b l e la corne de ces a n i m a u x 

quelquefois fur ieux. 

La durée de la vie de ces chevaux peu t être de 

vingt-cinq ans . Les vieux sont géné ra l emen t 

blancs,, q u e l q u e s - u n s g r i s ; m a i s , en naissant , 

les poulains son t recouver t s d ' une b o u r r e noi

râtre qui t o m b e au b o u t de sept ou hu i t mois : 

ils ne p r ennen t la livrée complè te de leurs pa

rents qu 'à l 'âge de c inq ou six a n s . C'est à cet te 

époque s e u l e m e n t q u e l 'on c o m m e n c e à les 

monter . 

La Camargue (delta d u Rhône) n 'es t pas le 

seul pays où vivent ces chevaux , le Gard et p lu

sieurs localités d u Languedoc en nour r i s sen t 

beaucoup. On e n t rouvai t aussi , il y a quelques 

années, mais en pet i t n o m b r e , dans les plaines 

basses qui b o r d e n t le golfe de F ré jus . 

Il n'est pas dou teux q u e ces espèces de ha r a s 

naturels ne so ient suscept ibles d 'ê t re r e n d u s plus 

productifs ; mais les p rog rès de la popu la t ion et 

les envahissements de la cu l tu re t e n d e n t à res 

treindre de p lus en plus les rég ions , déjà fort li

mitées, où les races de chevaux sauvages , en 

France , peuven t encore subsister . 

LES CHEVAUX DES DUNES DE GASCOGNE. 

La chaîne des dunes qui longent le bord de la 

m e r , en t re la t o u r de Cordouan et le bassin 

d 'Arcachon, est la p lus cons idérab le de tou t le 

littoral ; elle a d e deux à t rois l ieues de largeur , 

et se compose géné ra lemen t de t rois rangées de 

dunes séparées par des val lées , qu i cou ren t 

nord et sud, su r une l a rgeu r m o y e n n e d 'une 

demi- l ieue , e t sur u n e l ongueu r de deux à trois 

lieues. 

Ces vallées, appe lées dans le pays lèdes ou 

lites, d ' un v ieux m o t cel t ique (leboun), signifiant 

pâ turages , s o n t couver tes d ' une h e r b e très-fine, 

et peuvent n o u r r i r , p e n d a n t tou te l ' année , des 

chevaux et des vaches . 

Autrefois , il y avait un g rand n o m b r e de ces 

an imaux à l ' é ta t de complè te l iber té . 

Une cha îne d ' é tangs et de mara i s défend le 

pied or ienta l des dunes sur p r e s q u e tou t e leur 

longueur , et con t r ibue à l ' i solement de cet te 

g rande é t endue de t e r r e s , qui appar tena i t , avan t 

la Révo lu t ion , aux D u r a s , aux Durfort , aux 

G r a m m o n t et à q u e l q u e s a u t r e s se igneurs , mais 

qu i est t o m b é e , depu i s , d a n s l e d o m a i n e d e l ' É t a t , 

ou dans celui des c o m m u n e s . Or, l 'Éta t y p lan te 

des p ins , les c o m m u n e s y envoient des t rou

p eau x et dessèchent les mara i s ; la popu la t ion 

s 'accroî t j o u r n e l l e m e n t ; les voies d e c o m m u n i 

cation s 'amél iorent , e t le Médoc , ce t te b a n d e cul 

tivée en vignes le long de la rive gauche de la 

Garonne , s 'étend a n n u e l l e m e n t en l a rgeur , en ga

gnan t du t e r r a in sur les l andes don t elle fit j ad is 

par t ie . 

T o u t e s ces amél io ra t ions n e t o u r n e n t pas au 

profit des chevaux et des bœufs e r r a n t s . T r a q u é s 

de toutes pa r t s , poursuivis p a r les hab i t an t s des 

villages vois ins , qui l eu r d o n n e n t la chasse avec 

b e a u c o u p d ' a rdeur , et qui p r e n n e n t q u e l q u e s 

poula ins de t e m p s en t e m p s , l eur t r o u p e est 

b i en d i m i n u é e ; a u j o u r d ' h u i , on ne compte p lus 

q u ' u n t r è s -pe t i t n o m b r e de ces an imaux vér i ta 

b l e m e n t nés , dans les lêtes, de pè r e et m è r e 

sauvages e u x - m ê m e s . 

Une par t ie de ceux que l 'on r encon t r e enco re , 

q u a n d on voyage dans ce pays s ingul ier , p r o 

v ien t d ' an imaux é c h a p p é s , o u m ê m e envoyés 

pa r leurs p ropr ié ta i res dans les pacages p o u r 

passer une par t ie de la mauvaise saison. 

La longévité de ces a n i m a u x est r e m a r q u a b l e , 

su r tou t en raison des misères qu' i l leur faut en

d u r e r ; p lus ieurs des chefs de bande (car t ou t e 

b a n d e de chevaux sauvages a son chef) sont c o n 

n u s , depuis plus de q u a r a n t e ans , des chasseurs 

qu i les ont vus b ien souvent de loin, sans p o u 

voir s 'en e m p a r e r . 

Aux environs du village de Loge, situé à deux 

l ieues au nord du bassin d 'Arcachon , vivait, il y 

a t r en te ans , u n e t r o u p e de chevaux , en par t ie 

sauvages , et en pa r t i e p rovenan t d 'anciens an i 

m a u x d o m p t é s ; elle étai t gouvernée par u n che

val t r è s -v igoureux et t rès-adroi t q u e l 'on avait 

s u r n o m m é , dans le pays , le Napoléon des chevaux, 
à cause de la t ac t i que qu ' i l a employée p e n d a n t 

q u a t r e ou c inq ans p o u r se défendre dans les 

chasses générales q u ' o n avait organisées con t re 

lui . La t r o u p e se composa i t de hu i t à dix ani

m a u x . 

Quand les hab i t an t s des c o m m u n e s veu len t 

faire u n e chasse a u x chevaux sauvages , ils se 

r éun i s sen t au n o m b r e de t ren te ou qua ran te , s'ap-

p r o c h e n t de différents côtés, à l 'abri des dunes , 

et forment u n cercle a u t o u r de la t r o u p e , à l 'a ide 

des s ignaux q u e donnent des pâ t res placés su r 

les h a u t e u r s ; puis , lorsque le cercle est suffisam-
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ment resse r ré , on se préc ip i te du hau t des dunes 

vers les an imaux qui pacagen t . Ceux-ci, aper

cevant pa r tou t des e n n e m i s , ont p e u r et s'en

fuient en désordre , c h a c u n t i r an t de son c ô t é ; 

mais les chasseurs en on t b ientô t t r aqué que l 

ques -uns . Notre Napoléon ne s'est j a m a i s laissé 

p r end re à cet te chasse : il avai t pa r fa i t emen t 

discipliné sa t r o u p e , e t lorsqu ' i l voyait descen

dre des h a u t e u r s des cavaliers e n n e m i s , il se di

r igeai t lu i -même, avec t ous les s iens , vers la 

d u n e la plus h a u t e , la p lus escarpée et la plus 

difficile à gravir p o u r u n cheval p o r t a n t un 

b u m m e su r le dos . D e l à , il dé jouai t tous les 

chasseurs éloignés de la d u n e , et n 'avait p lus 

q u ' à se défendre con t re ceux qu i , pr is à l ' impro-

viste, é ta ien t t rop éparpi l lés ou t rop peu n o m 

b r e u x p o u r a r rê te r sa t r o u p e . 

Arr ivé su r le s o m m e t , le Napoléon des che

vaux examina i t so igneusement le pays , et après 

avoir r e c o n n u les l ieux, se dir igeai t a u g rand ga

lop, en suivant les crêtes les p lus élevées, vers 

u n au t re pacage situé à plusieurs l ieues . Il fallait 

donc a b a n d o n n e r la pa r t i e , car les chevaux de 

poursu i t e , ou t r e qu ' i l s é ta ient déjà fatigués par 

la rou te qu ' i l avait fallu faire depuis les vi l lages, 

n e pouvaien t fourni r u n e course assez r ap ide 

dans des sables, où ils s 'enfonçaient d ' au tan t 

plus qu ' i l s por ta ien t u n cavalier . 

Les chasseurs , p lus ieurs fois va incus , se r é u 

n i r en t en p lus grand n o m b r e , et envoyèrent des 

corps de réserve p o u r garder les passages et les 

défilés que le Napoléon avait l ' hab i tude de p ren

d re dans sa fuite. A cet te t ac t ique inop inée , 

j i o t r e cheval r épond i t par une t ac t ique nouvel le . 

D 'un coup d'œil il j u g e a son terra in , en u n ins 

tant il pr i t son pa r t i , et se dir igea, toujours suivi 

de sa t roupe bien ser rée , su r la c rê te de la d u n e 

la plus élevée du voisinage, et là, il a t t end i t pa

t i e m m e n t l ' ennemi . 

Les chasseurs , s 'étant alors r éun i s , ce rnè ren t 

la d u n e , et c o m m e n c è r e n t à la gravir . Le N a p o 

léon n e bougea pas ; ma i s , lorsqu ' i l vit les chas 

seurs à m i - d u n e , il r angea sa t r o u p e en po in te , 

les poulains devant , les j u m e n t s de r r i è r e les 

poula ins , et lui à l ' a r r ière-garde . Cela fait, il 

choisi t le po in t d ' a t t a q u e ; pu is , les j u m e n t s m o r -

dant à la c roupe les poula ins , lui m o r d a n t les 

j u m e n t s à la c roupe , il fondit sur u n des points 

du cercle des cavaliers avec une vitesse incroya

ble et avec l 'avantage de la descente . R o m p r e les 

rangs des assai l lants , en c u l b u t e r e t en blesser 

quelques-uns , gagner les crêtes voisines et dispa

ra î t r e , ne fut que l'affaire d 'un in s t an t . 

Ainsi, former u n e masse p o u r t o m b e r avec 

elle sur les points faibles des e n n e m i s , telle était 

la t ac t i que de ce cheval c o m m a n d a n t , auque l , 

pour cet te raison sans doute , on avait donné le 

n o m de Napoléon des c h e v a u x . 

Disons ici q u e ce Napoléon n 'avai t pas tou

jours hab i t é les lêtes ; il avait été pr is autrefois , et 

c 'est après avoir été mon té deux ans qu ' i l échappa 

p o u r r e t o u r n e r a ses m œ u r s pr imi t ives , profitant 

sans dou te des leçons qu ' i l avait reçues dans l ' es

clavage p o u r éviter d 'ê t re pris de nouveau . 

2° Les chevaux errants de la Russie méridionale. 

Su r plusieurs po in t s de la Russie mér id iona le , 

on voit, c o m m e en F r a n c e , des t roupeaux de 

chevaux paissant en ple ine l ibe r t é . De t emps à 

au t re s e u l e m e n t leurs gard iens les réunissent , 

les compten t , choisissent p a r m i eux quelques 

bê tes , puis les a b a n d o n n e n t de nouveau à leur 

vie vagabonde . 

En Hongr ie , en Russ ie , en P o l o g n e , où une 

seule famille possède souvent des te r res plus 

é tendues q u ' u n d é p a r t e m e n t f rançais , d ' im

menses pâ tu rages , môles de vastes forêts , per

m e t t e n t d'élever les chevaux p r e s q u ' à l ' é ta t sau

vage; on ne t ient à l ' écur ie q u e les étalons : 

lorsque les j u m e n t s sont en fol ie , elles con

naissent fort bien le c h e m i n de l ' écur ie , dont 

elles s 'é loignent le res te de l ' a n n é e ; elles se lais

sent alors app roche r et b r ide r sans difficulté; la 

saison de la m o n t e é tan t passée , elles r e t o u r n e n t 

au pâ tu rage et à la forêt. Les poula ins naissent 

et s 'élèvent sans p lus de cé rémon ie ; cependan t , 

d u r a n t les g rands froids de l 'hiver, ils v iennent 

avec leurs mères , pressés par la faim, r éc l amer 

à l ' é tabl issement cen t r a l un s u p p l é m e n t de r a 

t ion qu i ne leur est pas refusé. Dans l 'Ukra ine , les 

poula ins ainsi élevés dev iennent tou t à fait sau

vages ; il faut les saisir avec des cordes p o u r les 

pouvoir dompte r , et il y en a qu 'on ne v ien t j amais 

à b o u t de dresser . 

3" Les chevaux errants des Iles Britanniques. 

LE PONEY DU SHETLAND. 

Il en est de m ê m e des pet i ts chevaux qui ha 
b i t en t les îles septent r ionales de la Grande-Bre
tagne et qu i sont connus sous le n o m de Poneys 
du Shetland. 

C a r a c t è r e s . — a C'est u n an imal de peti te 
espèce, d i t Youa t t (1), n ' ayan t quelquefois pas 
plus de 2 pieds et demi de h a u t e u r , e t d é 
passant r a r e m e n t 3 pieds (Pl. XXIV). 

(1) Younlt, The Horse. Londoii, 1SGS. 
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Fig. 151. Le Cheval Dorwégien. 

KII est souvent d 'une beau té su rp renan t e , avec 

une petite t ê t e , un ex té r ieur doux, u n cou 
court , s 'amincissant vers le larynx, des épaules 

basses et épaisses (ce qui n 'est pas un défaut dans 

une c réa ture si m i g n o n n e ) , le dos étroi t , les 

hanches larges et fortes, les j a m b e s fines, le pied 

ar rondi . » 

H œ a n , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces chevaux 

mènen t dans leur pat r ie une vie p lus ou moins 

indépendante , couren t tou te l ' année dans les fo

rêts et les tou rb iè res , sans que leurs propr ié ta i res 

en p rennent soin. Ils ne s'en o c c u p e n t q u e quand 

ils veulent s ' emparer rie que lques -uns d ' en t re 

eux pour les vendre ou pour les employer h un 

usage que l conque . 

« Ces poneys , dit encore Youa t t (I), possèdent , 

re la t ivement à l eu r tai l le , une force consi

dérable. La m o i n d r e chose suffit à les engraisser , 

et ils sont pa r fa i t emen t doci les . Un de ces poneys , 

haut de 3 pieds , por ta , l 'espace de 40 mil les 

(64372 m ) , en u n j o u r , un ind iv idu qui pesait 

76 kilos. 

« On offrit, il y a q u e l q u e t e m p s , à un de mes 

amis u n de ces c h a r m a n t s a n i m a u x . Il é tai t à 

quelques milles de son hab i ta t ion et ne savait 

c o m m e n t a m e n e r chez lui sa nouvel le acquis i 

tion. P o u r q u o i , lui d i t -on , ne pas le me t t r e dans 

votre vo i tu re? L ' é t r ange expérience fut t en tée . 

(I) Vouait, The Horse. London, 18G8. 

On établ i t le poney au fond du cabr iole t , et on le 

couvri t aussi bien que possible avec le tabl ier , on 

lui d o n n a u n m o r c e a u de pain p o u r le faire t en i r 

t r anqu i l l e , et il fut t r anspor t é sans le m o i n d r e 

danger , donnan t le cu r i euxspec t ac l e d 'un cheval 

condu i t en cabr io le t . 

i l Attelés à u n e pet i te voi ture de j a r d i n , c o m m e 

on en voit dans le midi de l 'Angle te r re , ou po r 

tant un caval ier p r e s q u e enfant , ils font pla is i r à 

voir. Il en existe q u e l q u e s - u n s , lâchés dans le 

arc rie Windso r , n 

4° Les chevaux errants de Norvège^ de Laponie, d'Islande. 

Les chevaux no rwég iens (fig. 151), l apons , i s 
landais , c o m m e toutes l e s races l ib res don t i l v ien t 
d 'ê t re ques t ion , c o u r e n t t o u t l'été d a n s l e s m o n t a -
gnes, et pourvoient eux -mêmes , en tou tes saisons, 
à leur n o u r r i t u r e . On ne les t rouve dans les fermes 
de leurs p ropr ié ta i res q u ' a u t a n t que ceux-c i on t 
besoin de l eurs services. Au Dovrefeld, j e r e n 
contrai des paysans qu i vena ien t examiner l eu r s 
chevaux, qu ' i l s n 'avaient pas vus depuis six s e 
maines . 

On c o m p r e n d que p o u r ces a n i m a u x , il n 'y 
ait pas à songer à u n e amél iora t ion de la r a c e . 
Les é ta lons s ' accouplen t avec les j u m e n t s qu ' i l s 
t rouvent , e t leur p rogén i tu re est souvent de 
sang m é l a n g é . 

Re la t ivement à leur n o u r r i t u r e , les chevaux 
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Fig. 152. Les robes du Cheval. 

du Nord ne sont pas gâtés. On peu t déjà s 'é

t o n n e r q u a n d on voit ces pet i t s a n i m a u x , si vifs 

e t si doux , m a n g e r avec plaisir les touffes de 

l ichens qui p e n d e n t aux arbres ; on est en dro i t 

de s 'é tonner plus encore q u a n d on les voit recher

cher les bois sur lesquels on a fait sécher des 

poissons . C o m m e les autres a n i m a u x domes l iques 

de ces régions, ils ne reçoivent souvent en h iver 

q u e des tètes de poissons cui tes et p i l é e s ; et ils 

s 'hab i tuen t si bien à cet te n o u r r i t u r e q u e , si l 'on 

n 'y p r e n d garde, ils volent les p é c h e u r s , p r en 

n e n t les poissons qu i sont à sécher e t les dévo

ren t avec vo lup té . 

2° Les chevaux domestiques. 

Les chevaux don t nous venons de pa r le r passent 
leur vie dans u n é ta t d ' i n d é p e n d a n c e p lus ou 
moins g rande . Les uns m e u r e n t sans que 
l ' h o m m e les ai t j a m a i s s o u m i s ; les au t re s 
pe rden t quelquefois m o m e n t a n é m e n t l eu r l i 
ber té ; ceux qu' i l nous res te à faire conna î t r e 
vivent dans u n e complè te domest ic i té , et c o m m e 
tous les a n i m a u x qui sont c o n s t a m m e n t sous 
no t re ma in , auxque l s nous p rod iguons nos 
soins, sur lesquels n o u s pouvons exercer no t r e 
ac t ion , ils offrent de t r è s - n o m b r e u s e s var ié tés . 

Le cheval sauvage se ressemble pa r tou t de 
fo rme , de tai l le e t de pelage ; il n 'exis te aucune 
différence en t r e les alzados de l 'Amér ique e t les 
tarpans de l 'Ukra ine ou de la Ta r t a r i e . Il est ici 
et là vif, pe t i t , bou i l l an t d ' a rdeur , éne rg ique , 
sociable ou r é u n i en t r oupes p lus ou moins 
n o m b r e u s e s , sous la condu i t e d ' un chef. Le 
cheval domes t ique est u n e créa t ion de l ' homme , 
u n p rodu i t complexe du sol et des besoins de la 
civi l isat ion. 

La robe des chevaux domes t iques varie à l'in
fini. Ils on t un pe lage u n i f o r m é m e n t ou diverse
m e n t coloré . La figure 132 est des t inée à donne r 
u n e idée de ces var ia t ions , au tan t que faire se 
peu t avec la m ô m e te in te . 

Le pelage un i fo rme que l 'on n o m m e aussi pe 
lage s imple est : 1° le blanc, qui est o rd ina i rement 
pâle ou a rgen té ; 2° le noir, qui offre le no i r de jais, 
le m a l te int et le noir p r o p r e m e n t dit, qu i t ient le 
mi l ieu en t re les deux au t res ; 3° le bai, qui est r o u -
geâ l re , avec la c r in iè re , la q u e u e et les ex t ré 
mi t é s noi res , mais qui p résen te sept nuances 
dis t inctes : le ba i -cer ise , le bai -gr io t te , le doré , 
le châ ta in , le m a r r o n , le b r u n à taches de feu 
e t le v ineux ; 4° l'alezan ou alzan qui ne diffère 
d u bai q u e pa rce que les poils des ex t rémi tés 
sont c o m m u n é m e n t de la m ê m e cou leur que 
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le reste de la robe , mais qui a néanmoins des 

variétés, c o m m e l'alezan poil de vache, à cr ins 

blancs, et l 'alezan rub icon , à poils blancs semés 

ça et là. Quand l 'alezan n 'a pas de poils blancs , 

il est n o m m é zain. 

Le pelage de cou leurs mul t ip les ou pelage 

composé est : 1° le gris, dont les variétés e m 

brassent le gris sale, le p o m m e l é , à m a r q u e s 

noires et b lanches ; le m o u c h e t é , à fond b lanc et 

taches no i r e s ; le t i g r é , le cha rbonné et le t i 

sonné, plus ou moins bariolés de noir ; la t ru i t e , 

à taches rougeâ t res ; la t o u r d i l l e , à taches 

claires sur un fond gris ; le gris sou r i s ; l ' é tour -

neau, d 'un gris foncé, et le gris porcela ine , pa r 

semé de taches a rdo i sées ; 2° le rouan, qui 

présente u n mélange de b lanc sale, de noir mal 

teint et d 'a lezan, et qu i a c inq variétés : l ' o rd i 

naire , don t les t rois espèces de t aches sont 

répandues à peu près en égale q u a n t i t é ; le clair , 

dont les poils blancs sont en plus g rand n o m b r e ; 

le foncé, chez lequel p r édominen t les poils noirs ; 

le vineux ou le poil alezan l ' empor te sur les 

au t res ; et le cap de m o r e ou cavesse de more 

dont la tête et les ex t rémi tés sont noires ; 3° Vau
bère , mé langé de blanc et d 'a lezan à égales 

quanti tés , mais don t les variétés sont la fleur de 

pêcher, où le blanc domine ; l ' isabelle, où c'est le 

poil alezan qui est le plus r é p a n d u ; le zébré , 

sorte d'isabelle qui a les ex t rémi tés cerclées de 

noir; la soupe au lait, m é l a n g e d e j a u n e c l a i r e t de 

gris b l a n c ; et les pies noirs alezans ou baies . 

La robe des chevaux offre encore , en dehor s 

de leurs couleurs , quelques par t icu lar i tés qu 'on 

appelle marques, pa rce qu 'e l les servent à les 

signaler. Telles sont l'étoile ou pelote, tache 

blanche placée sur le front ; si la m a r q u e 

blanche prend depuis le front j u s q u ' a u bas de la 

tête, cela s 'appelle chanfrein blanc ou belle face ; 
et si elle s 'étend j u s q u ' a u b o r d des lèvres, l 'on 

dit que le cheval boit dans son blanc. Lo r sque 

celte tache a des points no i r s , on la dit her-
minée. La balzane est la t ache b lanche si tuée à 

la couronne , et lorsqu 'e l le s 'étend j u s q u ' a u 

genou, on di t q u e le cheval est chaussé haut. 
Les épis sont des rebroussements na lure ls du 

poil sur que lques par t ies du corps . Le coup de 
lance est une cavité na ture l le qu i se présente 

quelquefois sur les chevaux de race , aux par t ies 

inférieures et latérales de l ' encolure . Les ladres 
sont des taches d 'un rose pâle et recouver tes 

d 'un léger duvet q u ' o n observe pa r t i cu l i è rement 

au tour des yeux, de la bouche et de l ' anus . 

Les chevaux changen t de poil, et ces change 

ments ont lieu su r tou t au p r in t emps . Le long pe-

lage d 'hiver t o m b e à cet te é p o q u e , et, en u n an , 

la m u e est t e rminée . P e u à p e u , poussent de 

nouveaux poils, et en s ep t embre ou oc tobre , ils 

s 'a l longent cons idérab lement . 

Ce poil t rès-épais et touffu forme dans l 'état 

de domest ic i té , un r e v ê t e m e n t t rop chaud , sus

cept ible de s ' imprégner fac i lement de sueur et 

de res ter long temps m o u i l l é ; aussi est-on dans 

l 'habi tude pour les chevaux de luxe de faire 

t o m b e r ce poil , p a r la tonte. Les poils de la 

q u e u e et de la cr inière sont les seuls qui ne 

changen t p a s . 

R é g i m e . — Le rég ime du cheval en domes t i 

cité varie beaucoup suivant les localités ; ma i s 

toujours sa n o u r r i t u r e n a t u r e l l e , consiste en 

plantes de diverse n a t u r e et en gra ins . 

Le cheval est d ' un t e m p é r a m e n t essent ie l le

ment sangu in et muscu la i re . Aussi , bien q u ' h e r 

bivore, a-t-il besoin d 'a l iments dans lesquels p r é 

dominen t les p r inc ipes flbrineux et a lbumineux , 

tels que les grains par exemple , l 'avoine dans nos 

pays, l 'orge dans les pays p lus chauds (Espagne 

et Afr ique) . Il faut au cheval des a l iments p lus 

nour r i s san ts q u ' a u bœuf, pa rce qu ' i l n ' a pas un 

es tomac aussi complexe que ce dern ie r . 

Quoique moins difficile q u e d 'aut res a n i m a u x 

domes t iques sur la qual i té de la n o u r r i t u r e , ce

p e n d a n t il se t rouve mieux dans les prai r ies sè

ches que dans les pâ tu rages marécageux . 

A l l u r e s . — I n d é p e n d a m m e n t des a l lures n a 

turel les , c o m m u n e s à tous les chevaux, t an t sau

vages que domes t iques , ceux-c i , la p l u p a r t du 

mo ins , on t des a l lures acquises par l ' hab i tude 

ou par l ' éduca t ion . 

Les a l lures na ture l les son t le p a s , le t ro t et la 

course . 

Le pas (fig. 153) s 'exécute en qua t r e t emps : 

une j a m b e de devant se lève d 'abord , pu is est 

suivie d 'une j a m b e de de r r i è re du côté opposé ; 

dès qu 'e l les sont à t e r re , les deux aut res se lèvent 

à leur t ou r de la m ê m e man iè re et se posent aussi 

de m ô m e . 

Le trot (fig. 154) "s 'accomplit en deux t emps 

ou b a t t u e s : deux j a m b e s , l 'une an t é r i eu re , l 'au

tre pos té r i eu re , et de côtés opposés, se lèvent 

ensemble p o u r r e t o m b e r éga l emen t e n s e m b l e ; 

les deux au t r e s en font au t an t , et la progression 

est deux fois plus rap ide que dans le pas . 

Le galop (fig. 155) s 'exécute en deux ou trois 

t emps . S'il est r ap ide , c ' e s tun saut en avant dans 

lequel les deux j a m b e s an té r ieures se lèvent et 

sont suivies si p r o m p t e m e n t de celles de derr ière , 

que , p e n d a n t un interval le , elles se t rouven t en 

l 'air toutes les q u a t r e . 
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Fig. 1S3. Le pas. 

P a r m i les a l lures artificielles ou acquises , on | d is t ingue : 1" Yamble [fig. 156), qu i est un pas 

Fig. 155. Le galop, 

l ' autre postér ieure du m ô m e côté, pa r t en t p o u r | poser ensemble , et au second t emps les deux 
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autres reprodu isen t le m ê m e m o u v e m e n t ; 2 0i ' f?n-

trepas ou traquenard, n o m m é aussi pas relevé, es

pèce d ' amble dans lequel les deux j a m b e s de 

chaque côté, au lieu de par t i r et de passer en 

semble , c o m m e dans l ' amble franc, exécu ten t ce 

m o u v e m e n t l ' une après l 'aut re , c o m m e dans le 

pas, d 'où il résulte que trois pieds sont p r e s q u e 

toujours à t e r r e ; 3° Yaubin, qui est u n e a l lure 

dans laquelle le cheval galope avec les j a m b e s de 

devant , et t ro t t e avec celles de de r r i è r e ; elle a n 

nonce une faiblesse de reins . L ' amb le , l ' en t re -

pac e t l ' aubin sont des al lures défectueuses . 

D 

Fig. 157. Les trois premiers temps du pas, ou lever, 
soutien et poser. 

Voici d 'après G. Col in (1) q u e l q u e s d é t a i l s s u r le 

j e u d 'un m e m b r e , d a n s l e s m o u v e m e n t s p r o g r e s 

si) G. Colin, Traité de physiologie comparée des ani

mait c domestiques. V édition. Paris, 1870. 

BRKHM. 

sifs ; il comprend qua t r e pé r iodes . Dans u n e 

p remiè re , qui est le lever (fig. 137, C), le pied 

quit te le t e r r a i n ; dans u n e s e c o n d e , qu ' on 

appelle le soutien [fig. 157 ,B) , il est en l ' a i r ; d a n s 

une t ro is ième, ou le poser (fig. 157, A) il revient 

sur le sol ; et enfin, dans une q u a t r i è m e , ou l'ap
pui (fig. 158), il suppor te sa par t du poids du 

corps . Lorsque les qua t re ex t rémi tés on t passé 

par ces qua t re phases successives, qui peuvent 

ê t re rédui tes à deux , l'appui et le lever, il s'est 

effectué ce qu ' on n o m m e un pas complet. 

Fig. 15S. Le quatrième temps du pas, ou appui. 

Les deux m e m b r e s d 'un b ipède , soit a n t é r i e u r , -

soit pos tér ieur , en j ouan t ensemble , chacun su i 

vant u n mode spécial , r ep résen ten t assez exac 

t e m e n t deux pendules , dont l 'un, celui du m e m -

1 1 — 1 4 1 
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Fig, 159. Oscillation du membre. 

bre l e v é , oscille p a r son ex t r émi t é infér ieure 
et don t l ' a u t r e , ce lu i d u m e m b r e a p p u y é , 
oscille pa r son ex t r émi t é supé r i eu re . Leurs 
oscil lat ions, qu i c o m m e n c e n t e t qui finissent 
ensemble , sont p a r conséquen t i sochrones e t 
de mfime v i tesse , mais elles n ' on t point u n e 
égale a m p l i t u d e : celles de l ' ex t rémi té qui est en 
l 'a ir on t u n e é t e n d u e doub le de celles de l 'extré
m i t é qu i r epose sur le "sol. Ce q u e les deux 
m e m b r e s d 'un b ipède , a n t é r i e u r ou pos té r ieur , 
font ensemble dans u n m ô m e t e m p s plus ou 
mo ins fract ionné, c h a c u n d 'eux le fait en deux 
t e m p s successifs. 

Pu i sque , d 'une par t , l 'action d 'un m e m b r e 

dans u n pas comple t c o m p r e n d deux grandes 

pér iodes , l 'une de sout ien et l 'autre d 'appui , et 

q u e d ' au t re pa r t , chacune de ces pér iodes se 

subdivise en t rois s i tua t ions différentes, il est 

évident q u e , q u a n d le pas sera achevé, l 'extré

mi té a u r a passé success ivement pa r les six s i tua

t ions a, h', c', d, ë, f (fig. 159). 

Le m e m h r e à l ' appui est le seul qu i puisse 

développer u n e force impuls ive . Mais ce m e m b r e 

à l 'appui passe par t rois s i tuat ions successives : 

aux deux ex t rémi tés il est é t endu , à la moyenne 

il est fléchi (fig. 160). Développera-t- i l la force 

D 

Fig. 160. Force impulsive. 

impulsive à ces t rois pé r iodes , ou à d e u x , ou à 
u n e seule d ' en t r e e l les? 

.C'est là une ques t ion t rop t h é o r i q u e p o u r que 
nous nous y engag ions . 

La vitesse du cheval var ie de 1™ à 2™,60 par 
seconde . 

I n t e l l i g e n c e e t a p t i t u d e s . — (( Le cheval , dit 

Schei t l in , a la no t ion de la n o u r r i t u r e , de sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 161. Le hennissement du cheval, d'après G. Colin. 

demeure , du t e m p s , de l 'espace, de la l u m i è r e , 

des couleurs , de la forme, de sa famille, des 

voisins, des amis , des e n n e m i s , de ses compa

gnons, de l ' h o m m e et des choses . Il a l ' in te l 

ligence, l ' en t endemen t , la m é m o i r e , l ' imag ina 

t ion, la sens ib i l i t é ; il a le s en t imen t de sa posi

tion ; il est capable de pass ions , d ' a m o u r et de 

haine. Son intel l igence peu t devenir de l 'habi

leté, car il est t rès-capable d ' ins t ruc t ion . » 

Le cheval a les yeux conformés de m a n i è r e que , 

tout en p â t u r a n t , il po r t e la vue t r è s - lo in ; dans 

la direct ion h o r i z o n t a l e ; et quo iqu ' i l n e soit pas 

compris dans la classe des a n i m a u x noc iu rnes , 

il voit mieux q u e l ' h o m m e dans l 'obscur i té . On 

sait que la m e m b r a n e in té r i eu re ou choroïde, qu i , 

tapisse le fond de l 'œil, a chez le cheval un 

éclat resplendissant c o m m e chez les cha ts . 

Son ouïe est dél icate , et il a la faculté de r e 

cueillir les ondes sonores au moyen de conques 

auditives grandes et mobi les . 

On appréc ie le na tu r e l et le ca rac tè re , l 'état 

actuel et les impress ions du cheval par les m o u 

vements des oreilles : il doil avoir, quand il m a r 

che, la poin te des oreil les en avant . U n cheval 

fatigué a les oreil les basses ; u n cheval actif a les 

oreilles hardies et t r è s - m o b i l e s ; c eux qu i sont 

colères et mal ins por t en t a l t e rna t ivement l 'une 

des oreilles en avant e t l ' au t re en a r r i è re . Une 

oreille souvent déplacée , por tée de tous côtés, 

su r tou t si le cheval r ega rde à d ro i t e , à g a u c h e , 

en ar r iè re ; u n e paup i è r e supér i eu re froncée ; un 

regard tan tô t fixe, t an tô t incer ta in , i n d i q u e n t un 

cheval o m b r a g e u x , p e u r e u x . Un cheval qui dirige 

ses oreilles en avant , c h e r c h a n t à flairer la pe r 

sonne qui l ' approche , es t doux, confiant, disposé 

à recevoir des caresses. Les chevaux don t la 

bouche est sèche ne sont pas d 'un aussi bon t em

p é r a m e n t q u e ceux dont la bouche est fraîche et 

devient é c u m a n t e sous la b r ide . 

Les fosses nasales du cheval sont amples et ses 

na r ines p ropres à percevoi r de fort loin tes par

t icu les odoran tes . 

Le cheval a l 'odora t d 'une sensibil i té ex t r ême : 

il sent l ' approche de l ' h o m m e à la d is tance 

d ' une demi- l i eue ; il sent aussi de fort loin le voi

sinage de l 'eau. On sait q u e les caravanes d 'A

rabes , de Ta r t a re s et de Mongols , e t les pâ t re s 

espagnols , dans les landes de Caracas, p e n d a n t 

les cha leurs de l 'été, t i rent par t i d e l à sensibi l i té 

de l 'odorat d u cheval pour découvr i r les l agunes 

ignorées . P e n d a n t les qua ran te s années qu ' i l s 

passèrent dans le déser t , les Hébreux eu ren t sou

vent r e c o u r s , p o u r le m ê m e service, à l ' inst inct 

de ces a n i m a u x . Les chevaux amér ica ins g ra t t en t 

du pied la t e r re p o u r découvr i r la sou rce dont 

l eur ins t inct l eur révèle la p r é sence . 

« Sa délicatesse p o u r la n o u r r i t u r e , di t Me-

nau l t (1), est p lus g rande qu 'e l le ne l 'est dans les 

a u t r e s espèces herbivores . Son goût est p lus d é 

veloppé, sa lèvre supé r i eu re est douée d ' une 

grande facilité de m o u v e m e n t s p o u r pa lpe r e t 

r amasse r les a l iments . Sa peau est d 'une exqu i se 

sensibi l i té , e t il jou i t de la faculté de la faire 

f roncer pour chasser les insectes pern ic ieux ou 

i n c o m m o d e s . » 

Sa voix, qui se n o m m e hennissement, consiste 

en u n e succession de sons saccadés d 'abord t r è s -

a igus , pu is g r a d u e l l e m e n t plus g r a v e s , mais 

toujours t r è s - p u r s et d ' u n éclat r e m a r q u a b l e 

(fig. 161). Le h e n n i s s e m e n t se modu le sur ses 

sensat ions , ses désirs , ses pas s ions ; de là c inq 

sortes de henn i s semen t s b ien caractér isés : 

(i) Mcuault, l'Intelligence des animaux. Paris, 18G8, 
p. 541. 
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« 1° Celui d 'al légresse, dans lequel les sons 

montent à des tons toujours p lus forts e t plus 

a igus ; l ' an imal bondi t , il a l 'air de rue r , mais il 

n ' a aucune in tent ion de n u i r e ; 

« 2° Celui de dés i r : les accents alors se p ro 

longent et dev iennent plus graves ; 

« 3° Celui de la colère : il est cour t , a igu , en

t r ecoupé ; l ' animal c h e r c h e à rue r , à frapper des 

pieds de devant s'il est v igoureux , à. m o r d r e 

s'il est m é c h a n t ; 

« &° Celui de la p e u r : il est grave, r a u q u e , il 

ne semble sort i r que des n a s e a u x , et, c o m m e 

celui de la colère , il est c o u r t ; 

H 5° Le henn i s semen t de la d o u l e u r : c 'est un 

gémissement , u n e espèce de t o u s s e m e n t étouffé 

dont les sons graves et sourds suivent les m o u 

vements de la respi ra t ion , s 

Le cheval a, à un h a u t deg ré , la m é m o i r e des 

l ieux, et sait r econna î t re , bien mieux q u e son 

guide , le chemin qu ' i l a p a r c o u r u une seule fois. 

Sûr de l u i - m ê m e , il résiste o p i n i â t r e m e n t à son 

maî t re qui lui fait faire fausse voie. Le c o c h e r , le 

cavalier peuven t s ' endormi r t r a n q u i l l e m e n t , et 

laisser au cheval le soin d e t r o u v e r son chemin . Au 

milieu des t énèbres , plus d 'un cocher ivre, grâce 

à cel inst inct , lui doit la v ie . Il r econna î t , m ô m e 

au bou t de plusieurs années , l ' auberge où il s'est 

une fois reposé ; il la salue quelquefois d ' un hen

nissement , et s 'a r rê te de l u i - m ê m e à la po r t e . On 

dirai t qu'il croi t q u e son ma î t r e ne r econna î t pas 

aussi bien que lui la maison hosp i t a l i è r e , qu ' i l 

a besoin q u ' o n la lui fasse r e m a r q u e r . Mais si 

l 'on passe ou t r e , il con t i nue t r anqu i l l emen t son 

c h e m i n ; il a compr is q u e son maî t re n 'avai t plus 

l ' intent ion d 'en t re r dans cel te aube rge . Et , 

c o m m e ce n 'es t pas d 'après l ' inst inct qu ' i l se 

guide , jamais il ne s 'a r rê tera devant l 'hôtel ler ie 

où il ne s'est pas encore reposé . 

Le cheval a donc u n e m é m o i r e excel lente , et 

il en a bien des fois donné des preuves i r r é c u 

sables. 

« Le cheval de cabr iole t de M. Cuvier, di t 

Dupont (1), glisse u n e fois dans la r u e du Mont-

Blanc (2), sur un de ces regards d ' c g o u t q u e l'on 
couvre de p laques et de bandes de fer, j ama i s , 

depuis , il n ' e n a r encon t r é u n sans se dé tou rne r 

vivement , à droi te ou à gauche , p o u r éviter d'y 

m e t t r e le p ied . » 

L' i l lustre et ve r tueux Kosciusko a l ong temps 

habile So leure , en Suisse . Un j o u r , il voulut 

faire présent de que lques boutei l les d 'un exeel-

(1) Dupont, Quelques mémoires sur différents sujets. 
Paris, I8UT, p. 224. 

(2) Aujourd'hui rue de la Chaussée d'Anlin. 

lent vin à un pauvre p r ê t r e des environs , mais 

c o m m e il désirai t échapper aux r emerc îmen t s 

du vieil lard, il c h a r g e a de la commiss ion un 

j e u n e h o m m e , el la course é tant assez longue, il 

lui p rê ta le cheval dont il se servait hab i tue l le 

m e n t . Le j e u n e h o m m e , à son r e tou r , veut 

rendre compte à Kosciusko de son ent revue avec 

le p rê t re , et il a jouta , en s o u r i a n t : « Mais une 

a u t r e fois, de g râce , n e m e confiez plus votre 

cheval , si vous ne m e donnez votre bourse . — 

P o u r q u o i d o n c ? dit Kosc iusko . — Dès que votre 

cheval aperço i t u n pauvre , fût-il au galop, il s'ar

rê te t o u t cour t , et r ien ne p e u t plus le dé te rminer 

à se r e m e t t r e en m a r c h e , t a n t qu ' i l n ' a point vu 

le pauvre recevoir l ' a u m ô n e . Or, jugez de mon 

e m b a r r a s : j e n'avais pas un sou dans ma poche , 

et je n 'ai p u m e t i re r d'affaire q u ' e n s imulan t , 

t ou t le long du c h e m i n , le geste de faire la cha

r i té . » Quelle honorab le hab i t ude du ma î t r e ne 

t rahissai t pas cet te h a b i t u d e du c h e v a l ! 

11 garde aussi la m é m o i r e de son ancien maî t re , 
il le reconnaî t . Après p lus ieurs années , il court à 
lu i , henn i t , le l èche , che rche , en u n mot , à lui 
t émo igne r de son m i e u x la joie qu ' i l ressent . 

Il r e m a r q u e de sui te si q u e l q u ' a u t r e personne 
que son cavalier ord ina i re le m o n t e , et se r e 
t o u r n e pour s'en assurer . Il r e c o n n a î t la voix, 
c o m p r e n d les paroles de son gard ien et lui obéi t . 
Il sort de l 'écurie p o u r al ler à l 'abreuvoir , se 
faire h a r n a c h e r , a t te le r ; il sui t le cocher c o m m e 
un chien , e t r e n t r e seul à l ' écur ie . Il r egarde 
a t t en t ivemen t un nouveau c o c h e r , u n nouveau 
c o m p a g n o n d ' a t t e lage , et t ou t a u t r e m e n t que 
la vache ne r ega rde u n e nouvel le por te . T o u t 
ce qu ' i l voit pour la p remiè re fois l ' intéresse : 
u n e nouvel le voi ture est p o u r lui chose impor 
t an t e . Voit-il q u e l q u e chose dont la g r a n d e u r , la 
forme, la cou leur , le f rappent , il y cour t , l 'exa
m i n e , la flaire. 

« E n 1809, dit I l uza rd , professeur à l 'École 
d 'Alfort , les Tyrol iens , dans une de leurs in
su r rec t ions , p r i r en t qu inze chevaux bavarois et 
les m o u l è r e n t ; ma i s , plus ta rd , dans u n e rencon
t re avec u n escadron du r ég imen t bavarois , ces 
chevaux, q u a n d ils vi rent l 'uniforme de leurs 
anciens cavaliers , s ' échappèren t au g rand galop, 
et p o r t è r e n t leurs nouveaux cavaliers, en dépi t 
de tous les efforts de ces de rn ie r s , dans les rangs 
des Bavarois , où ils furent faits p r i sonn ie r s . » 

Ses qual i tés in te l lec tue l les , sa douceur , sa 
bon té m ê m e , r e n d e n t le cheval ap te à app rend re 
t o u t ce que p e u v e n t savoir l ' é léphant , l 'âne et 
le ch ien . 

Si l'on en doi t croire Él ien , les Sybari tes au-
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ra ient appr is à leurs chevaux à danse r au son de 

la flûte, et cela fut m ô m e la cause de la défaite 

de ce p e u p l e . Les Crotoniates , qui connaissaient 

cette pa r t i cu la r i t é , au l ieu de faire sonner leurs 

t rompet tes pendan t u n e bata i l le , firent exécuter 

des airs de flûte ; aussi les chevaux des Sybari tes 

se mi ren t à danser et passè ren t pa rmi leurs en

nemis. 

P lus ieurs au t eu r s anglais de la fin d u onz ième 

siècle font ment ion d u cheval Maracca, qu i a p 

par tenai t à un individu n o m m é Bank . C'était 

un cheval savant , e t u n prodige à cet te époque 

où l 'on s 'occupait peu de l ' éduca t ion des an i 

maux. Les poètes toutefois ont ce r t a inemen t 

exagéré son mér i t e . Delker (1), p ré t end q u e le 

cheval de Bank monta i t au s o m m e t de Sa in t -Paul . 

Peele assure qu' i l j oua i t d u lu th , i n s t r u m e n t très 

à la mode du t emps de Shakspea re . On t rouve 

encore que lques exempla i res d 'une b r o c h u r e de 

treize feuillets, int i tulée : Maroccus extaticus, ou 
le cheval bai de Bank en extase. Discours sous forme 
d'entretien joyeuxentre Bank et sa bête, anathémati-
sant quelques abus et intrigues de notre temps, e tc . 

Un des exempla i res de cet ouvrage sa t i r ique , où 

Marocco a souvent de la verve et de l 'esprit , a 

été vendu , il y a peu d 'années , p o u r le prix-

énorme de treize guinées (environ 338 fr.). Su r 

la p remiè re page , u n e gravure en bois r e p r é 

sente Marocco s ' e sc r imant au fleuret avec son 

maî t re . A ses pieds sont deux dés qui i nd iquen t 

quelle était son habi le té à ce j e u . W . Raleigh (1) 
a écrit : « Assu rémen t , si Bank eû t vécu dans les 

« siècles d ' ignorance , il eû t fait h o n t e à tous les 

« enchanteurs du m o n d e ; car a u c u n d 'eux ne fût 

« parvenu à d o m p t e r et à ins t ru i re u n an imal 

« comme il a su faire de son cheval . » 11 semble

rait qu ' i l y eû t dans ces paroles une tr iste p ro 

phétie et un aver t i ssement . Quelques années plus 

tard , Bank eut l ' imprudence d 'al ler che rche r 

fortune en Por tuga l , où la foi ca thol ique se dé

fendait et se p ropagea i t à l 'a ide des bûche r s : 

Marocco et son ma î t r e y furent brûlés c o m m e 

sorciers. 

Les différents exercices auxque l s on dresse 

les chevaux dans les c i rques peuven t nous don

ner une idée de leur éducabi l i té . 

Combien d 'au t res preuves d ' in te l l igence ne 

citerait-on p a s ! « L e c h e v a l , d i t S c h e i t l i n , devine 

des én igmes , r é p o n d aux quest ions par oui et 

non en agi tan t la t ê te , m a r q u e l ' heure en f rap

pant avec le pied, e tc . Il est a t tent i f aux m o u -

(I) Delker, Satiroma.ihc. 
(?) W. Raleigh, HUtory of ihe World. London, 1130, 

2 vol. iu-fol. 

vements de la ma in e t du pied de son ma î t r e , 

c o m p r e n d les j e u x du fouet, la parole ; il est 

obligé d 'avoir en lu i -môme tou t un petit dict ion

naire . Au c o m m a n d e m e n t , il fait le ma lade , 

écar te les j a m b e s , laisse pendre la t ê te , t o m b e 

lou rdemen t à te r re , fait le m o r t ; on peu t s 'as

seoir sur lui , écar te r ses j a m b e s , t i rer sa q u e u e , 

me t t r e les doigts dans ses oreil les, si sensibles ! 

sans qu' i l bouge , e tc . Pu i s , à u n nouveau c o m 

m a n d e m e n t , on le voit se lever et r ep rendre son 

a l lure . E t c e p e n d a n t ces exercices , cer tes , ne 

l ' amusent pas ; sau te r e t cour i r lui plaisent davan

t age . Combien de t e m p s faut-il pour lui a p p r e n -

dreà passer à t ravers des ce rceaux de papier , qui 

r ep ré sen t en t p o u r lui u n m u r ? Qui ne voit avec 

plaisir les j eux du c i rque? Ce n 'es t pas l ' h o m m e , 

c'est le cheval qui y est é t onnan t . Que l ' h o m m e 

puisse e t veuille app rend re , cela ne nous frappe 

pas ; ce qui nous su rp rend , c'est que ce soit le 

cheval . On n e doit pas se d e m a n d e r : Que peut-il 

app rend re , mais b ien : Que n e peut-il pas a p 

p r e n d r e ? 

« P o u r a p p r e n d r e à u n cheval à faire q u e l q u e 

chose d ' h u m a i n , il faut le t ra i te r h u m a i n e m e n t ; 

ne pas le p r e n d r e p a r l a force, par les coups , par 

la faim, mais par les bons t r a i t emen t s , c o m m e 

on le ferait p o u r u n h o m m e bon e t intel l igent . 

Ce qu i agit sur l ' h o m m e , agit aussi sur le cheval . 

Ne veut- i l pas , pa r exemple , lever le pied, on le 

flatte, on lui caresse le pied, on lui d o n n e de 

b o n n e paroles , en lui r ep rochan t son impa t i ence , 

sa désobéissance ; on lui p ré sen te de l 'avoine, 

et p e n d a n t qu ' i l la m a n g e , on essaye de lui lever 

le p ied ; s'y oppose- t - i l , on lui enlève l ' avo ine ; 

paraî t- i l la dés i re r , on la lui r edonne , et on es 

saye encore de lui lever le pied, e tc . On dresse 

ainsi tous les chevaux qui n 'ont pasé lé mal t ra i t é s 

auparavant . En généra l , les chevaux sont de vé

ri tables enfants, en bien c o m m e en ma l . 

a Le cheval a le s en t imen t de la m e s u r e ; il 

apprend à m a r c h e r au pas , à t r o t t e r , à galoper , 

à danser . Il connaî t aussi des espaces de t emps 

plus cons idérables , le ma t in , le mid i et le soir. 

Il a le sens des sons. C o m m e le guer r ie r , il a ime 

le son de la t r o m p e t t e : il t r ép igne , joyeux, q u a n d 

ce son l 'appelle à la course ou au c o m b a t . Il con 

naî t le t a m b o u r , t ou t son, en u n mot , qu i est en 

h a r m o n i e avec son cou rage ou sa p e u r . Il conna î t 

le brui t du canon, mais n e l 'a ime pas, q u a n d , 

dans la batai l le , il a vu ses compagnons renver

sés. II n ' a i m e pas non p lus le t o n n e r r e ; p e u t -

ê t re souffre-t-il de l 'orage. 

« Le cheval est accessible à la peur . Un b ru i t 

i n a c c o u t u m é , un objet i nconnu , un drapeau 
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flottant l 'effrayent. 11 r ega rde a t t en t ivement le sol 

p i e r r e u x , s 'avance p r u d e m m e n t dans l 'eau. 

« U n cheval qui était t ombé dans les fondat ions 

d ' une ma i son en cons t ruc t ion , en fut re t i ré 

très-effrayé; un a u t r e , qui étai t t ombé dans u n e 

fosse à chaux , se laissa t r a n q u i l l e m e n t a t t ache r 

et re t i re r , il che rcha i t m ê m e à a ider ses sau 

veurs . Le cheval t r emb le en passan t dans les 

passages étroi ts des m o n t a g n e s . Il sait qu ' i l n 'y a 

là r ien où il puisse se re ten i r . Il a p e u r des éclairs . 

Au mi l ieu de l 'o rage , la c ra in te d 'ê t re foudroyé 

le fait sue r . De deux chevaux at te lés , l 'un tomhe-

t—il, l ' au t re peu t le re ten i r , mais d ' o rd ina i r e , la 

p e u r saisi t aussi celui-ci, et tous deux , en proie 

à u n e t e r r e u r tou jours c ro i s san te , couren t et 

s ' é lancent à t ravers tou t . Que de m a l h e u r s ne 

cause pas alors cet an imal d 'ord ina i re si pai

sible, si intel l igent , qu i obéit à son m a î t r e , à son 

cocher , à la f e m m e , à la j e u n e fille, à qu i conque 

le t ra i te avec douceur ! 

« Le cheval est suscept ible de stupéfact ion, il 

peu t ê t re pr is d 'une peu r c h i m é r i q u e c o m m e u n 

enfant , s'effrayer d ' une chose i nconnue , se laisser 

t r o m p e r par des appa rences . Son inte l l igence 

peut en ê t re obscurc ie ; il p e u t en devenir fou. Les 

mauvais t r a i t emen t s , les in jures , les coups ont 

gâté p lus d 'un cheval , on t anéan t i toutes ses 

facultés, l 'ont r e n d u sot et m é c h a n t . Par con t re , 

les bons t r a i t emen t s l 'é lèvent, l ' ennobl issent , en 

font un h o m m e à d e m i . 

« Le seul passe- temps agréab le du cheval est 

la course . Il est voyageur pa r n a t u r e . Dans les 

s teppes de la Russie , les chevaux c o u r e n t par 

plaisir , u n j o u r ent ie r , sûrs de re t rouver toujours 

l eu r c h e m i n . Quels voyages ne font-ils pas au 

Pa raguay ! Dans les pâ tu rages , ils s 'agi tent gaie

m e n t , se soulèvent sur leurs j a m b e s de devant , 

se cabren t , r ivalisent de vitesse, se m o r d e n t . Il 

en est qui exci tent con t inue l l emen t les au t res . 

L e s j e u n e s p rovoquen t m ê m e les h o m m e s . Chose 

à r e m a r q u e r 1 u n an ima l qui c h e r c h e ainsi à se 

m ê l e r a la société de l ' h o m m e , doit sent i r que 

sa na tu re n 'est pas éloignée de celle de l ' h o m m e ; 

il doit se r e g a r d e r p r e s q u e c o m m e son égal . Dans 

u n e longue et é troi te vallée des Alpes u n j e u n e 

cheval c o u r u t après u n e bande de voyageurs , il 

les laissa d 'abord passer , galopa après eux, les 

dépassa de que lques p a s , s 'a r rê ta , les regarda , 

cou ru t en a r r i è re , fit semblant d e se m e t t r e à 

pa î t re , les suivit de nouveau , et cela à c inq ou 

six reprises , par s imple passe- temps , ce qui ne 

laissa pas que de causer un g r a n d effroi à nos 

voyageurs qu i g r impè ren t enfin par-dessus un 

m u r servant de ba r r i è r e : le j eune cheval arr iva 

auprès , c h e r c h a u n endroi t p o u r le franchir , et 

con t inue r ses agacer ies . Mais ne t rouvan t point 

d ' issue il r e t o u r n a joyeux à son pâ tu rage . 

« S o n plaisir de cour i r et son orguei l lui font 

faire des choses incroyables à R o m e , sur le 

Corso. » 

Ici, des courses de chevaux l ibres on t l ieu, 

chaque année , à la fin d u carnaval ; c 'est le spec

tacle le p lus r e c h e r c h é et le plus popula i re de 

ces j o u r s de jo ie et d e folie, don t le r e tou r an

nue l est si i m p a t i e m m e n t a t t e n d u . 

Le carnaval c o m m e n c e le l endemain des 

Rois, le 7 j a n v i e r ; à u n e h e u r e de l ' après-midi 

la c loche du Capitule d o n n e le signal ; tout le 

m o n d e peu t alors sort i r en m a s q u e des mai

sons p o u r s e r e n d r e dans l ' anc i enne ViaFlaminia, 

qui divise R o m e en deux pa r t i e s égales , et por t e 

à p résen t le n o m de Corso ; ce l te r u e a près 

d 'une demi- l ieue de l o n g u e u r ; elle est la p ro 

m e n a d e hab i tue l l e où les belles dames et leurs 

cavaliers , pa r m a n i è r e de plaisir et d 'exercice 

sa lu ta i re , se font m e n e r en vo i tu re su r les six 

heures du s o i r ; ma i s c'est s u r t o u t p e n d a n t le 

carnaval q u e la foule s'y presse ; on suspend à 

tou tes les fenêtres des m o r c e a u x d 'anc iennes ta

pisseries de d a m a s c ramois i , galonnés en or, et 

lu publ ic occupe , en payant , des sièges p réparés 

le long des ma i sons . 

P e n d a n t la semaine qui p récède les courses, 

on p r o m è n e c h a q u e j o u r les chevaux (barberi) 

le long d u Corso p o u r les a c c o u t u m e r à ce t r a 

je t , et on leur d o n n e l 'avoine à l ' ex t rémi té où la 

course doi t finir. 

Tous les m a r c h a n d s é ta lent sur des m a n 

n e q u i n s u n e g rande quan t i t é de m a s q u e s et d'ha

b i l l ements fantast iques ; on expose aussi dans de 

grands paniers des dragées faites de puzzolana 

( ter re volcanique) , b l anch ie avec de l 'eau de 

ch au x ; les m a s q u e s s ' a m u s e n t à se les j e t e r par 

poignées : les r ue s en sont tou tes b lanches ; pe r 

sonne n 'es t épa rgné , et les voitures en sont acca

blées . Autrefois le Corso devenai t pendan t le 

carnaval u n e sor te d 'Olympe a m b u l a n t , où tous 

les d ieux et tou tes les déesses de l ' anc ienne 

mythologie é ta ien t r ep rodu i t s dans leurs cos

tumes ; mais la mythologie a passé de mode , on 

n e voit p lus que des masca rades de fantaisie, des 

polichinel les , des a r lequ ins , des improvisa teurs 

et des faiseurs de sonne t s . 

Au b ru i t de deux coups de canon, don t le 

p remie r se fait en t end re à qua t r e heu res et le 

second que lques minu te s après , les voi tures s'é

loignent i m m é d i a t e m e n t . Un d é t a c h e m e n t de 

d ragons p a r c o u r t le Corso au ga lop , tandis 
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qu 'une double l igne d ' infanter ie m a i n t i e n t au 

milieu' le passage l ibre . Bientôt s'élève u n e ru

m e u r confuse qu i est suivie d 'un grand si

lence. 

Les chevaux choisis pour la course sont a r r ê 

tés, sur un seul r a n g , de r r i è r e une forte corde 

tendue au moyen de mach ines , vers l 'obél isque 

de la P o r t e du p e u p l e . L e u r s fronts sont o rnés 

de grandes p l u m e s de paon et d 'aut res oiseaux 

qui flottent et t o u r m e n t e n t leurs r egards : l eu r s 

queues et leurs cr inières br i l lent de pail let tes 

d 'or ; des p laques de cuivre , des balles de p lomb 

garnies de pointes d 'acier sont a t t achées su r 

leurs flancs, sur leurs c roupes , et les a igu i l lonnent 

sans cesse : de légères feuilles d 'é ta in br i l lan t 

ou de papier g o m m é , fixées sur leur dos , se 

froissent et b ru i s sen t c o m m e les exci tat ions d ' u n 

cavalier. Ainsi décorés d ' o r n e m e n t s qui les 

blessent ou les effrayent, on conçoi t l eu r impa

tience ; ils se cabren t , ils piaffent, ils t r ép ignen t , 

ils hennissent . Les palefreniers qui che rchen t à les 

retenir l u t t en t con t re eux, et l ' énergie phys ique 

qui se dessine dans les poses de ces h o m m e s du 

peuple , sur leurs t ra i t s , quelquefois su r l eur 

large poi t r ine et sur leurs hras n u s , offre au 

peintre ou au scu lp teu r des modèles qui exc i t e 

raient leur en thous iasme , si t rop souvent u n 

cheval, renversant son gard ien , ne le foulait aux 

pieds et ne s 'élançait à t ravers le peuple encore 

répandu dans le Corsa. 

Mais le séna teu r de R o m e donne le de rn ie r 

signal ; la t r o m p e t t e sonne , la co rde t o m h e , e t 

(si la compara i son n 'es t pas t rop ambi t ieuse) , 

comme des flèches s 'é lancent d 'un a r c , les c h e 

vaux seuls , sans caval ier , volent au but . Chacun 

veut surpasser l ' au t re . P e r s o n n e ne les m o n t e , 

personne ne leur di t ce dont il s 'agit, pe r sonne 

ne les exci te; ils le voient bien eux -mêmes . Cha

cun s 'enflamme tout seul et enf lamme les au t r e s . 

Les pointes d 'acier leur déch i r en t le flanc, les 

acclamations du peup le les poursuivent c o m m e 

des c l aquement s de fouet. Ord ina i r emen t , en 

deux minu te s v ing t -une secondes , ils pa r cou ren t 

863 toises ; c'est 37 pieds pa r seconde . 

Quand un cheval peu t a t t e indre celui qu i le 

devance, souvent il le m o r d , le frappe, le pousse , 

et emploie toutes sortes de s t ra tagèmes p o u r le 

re ta rder dans sa course . On est averti de leur 

arrivée par deux coups de canon ; p o u r les a r rê 

ter, il n 'y a au t re chose q u ' u n e toile t e n d u e au 

bout de la r u e . 

Celui qu i arr ive le p r e m i e r est exalté de lui-

m ê m e et loué par les au t r e s . Il est très-sensible 

a la gloire ; cependant , il n 'est l 'objet ni de l'en

vie ni de la ha ine du va incu . Plein d 'ambi t ion , 

il se nui t à l u i - m ê m e , il veut tou jours ê t re le 

p remier , et se tue ra i t si on n e le re tena i t . Il eu 

est qu 'on doi t laisser en a v a n t , b e a u c o u p ne 

s 'élancent q u e quand d 'au t res les p r é c è d e n t , 

mais alors ils ne veulent pas rester en a r r i è r e ; 

que lques -uns ne cou ren t qu 'avec leurs c a m a 

rades qui l eur sont déjà connus . 

Autrefois les p r e m i è r e s familles de R o m e , les 

Borghése , les Colonna, les Barbe r in i , les S a n t a 

c r o c e , e tc . , envoyaient leurs chevaux à ces 

courses ; m a i n t e n a n t ce sont t o u t s i m p l e m e n t 

les maqu ignons , qui cependan t on t le soin d 'ob

t en i r p o u r c h a q u e cours ie r la p ro tec t ion d ' une 

nohle famille. 

La de rn iè re course des chevaux est le s ignal 

de la fin du carnaval ; le peup le romain se disperse 

en c r ian t : È morto carnovale l è morto carno
vale ! 

ce Quel o rgue i l , di t encore Schei t l in , se déve 

loppe chez le cheval de course anglais 1 C o m m e 

le cheval du général se m o n t r e fier ! Il sent sa 

supér ior i té ; le cheval du roi connaî t son hon

n e u r , il d e m a n d e à ê t re h o n o r é . 

« L e cheval en t i e r est un an imal sensible.45a 

force est é n o r m e , son courage au-dessus de 

tou te idée , le feu jai l l i t de ses yeux. La j u m e n t 

est p lus ca lme , p lus douce , plus obéissante ; 

aussi la préfère- t on à l 'é talon. Le ru t est plus fort 

chez les chevaux q u e chez les au t res an imaux ; 

c 'est de Jà que résu l te l eu r g rande force. Le 

h o n g r e a b e a u c o u p pe rdu par la castrat ion : il 

n 'es t cependan t pas devenu , c o m m e le t a u r e a u , u n 

bœuf impass ible ; il est plus doux , p lus obéissant , il 

a cessé d 'ê t re u n e flamme pét i l lante et dévoran te . 

« Le cheval est capable de s en t imen t s , d 'a

m o u r et de ha ine , de ja lous ie , de désir , de ven 

geance ; il est capr ic ieux, e t c . Il vit en b o n n e 

h a r m o n i e avec cer ta ins chevaux , en mauvais 

rappor ts avec d 'au t res ; il en est avec lesquels il 

ne fraye j a m a i s . » 

Comme preuve de la sensibil i té et du dévoue

ment don i le cheval est suscept ib le , il nous pa

raî t bon de r a p p o r t e r le fait suivant : 

Un cul t iva teur de Saméon possédai t un c h e 

val hors d 'âge dont les den t s é ta ient usées a u 

point de ne pouvoir plus m â c h e r le foin e t 

broyer l 'avoine ; cet a n i m a l étai t nou r r i pa r 

deux chevaux qui se t rouva ien t dans la m ê m e 

écur ie . Ces deux chevaux p rena ien t au râ te 

lier d u foin qu'i ls m â c h a i e n t et j e t a i en t en 

sui te devan t le cheval infirme ; ils faisaient de 

m ê m e p o u r l 'avoine, qu' i ls b roya ien t b ien m e n u 

et me t t a i en t ensui te à sa por tée . Un cer ta in 
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n o m b r e de personnes ont été t émoins de cet acte 
de dévouement , qui é tonnera p e u t - ê t r e nos lec
teurs , mais il est r igoureusemen t vrai , si nous en 
croyons un n a r r a t e u r q u e n o u s avons tou t lieu 
de supposer fidèle. 

On racon te du cheval des mervei l les de dévoue
m e n t et d'affection. Des chevaux se p e n c h e n t at
tr istés s u r l e cadavre de leur m a î t r e , l e r e g a r d e n t , 
le flairent, ne veulen t pas le qu i t t e r , lu i r e s ten t 
fidèles j u squ ' ap rè s la mor t . Dans la bata i l le , ils 
m o r d e n t les chevaux des cavaliers e n n e m i s , et 
p r e n n e n t pa r t au comba t . 

C o m m e t émo ignage de l ' a t t a chemen t et du 
zèle du cheval , on a souvent cité l ' a rdeur q u e 
déployait le fameux liucéphale, cheval d 'Alexan
d re , p e n d a n t les occasions pér i l leuses , a insi que 
l ' ac t ion de ce lu i d 'un pr ince scythe , qui se jeta 
s u r l e m e u r t r i e r de son m a î t r e et le foula aux 
p i e d s ; enfin on conna î t la dou leu r q u e l 'on at t r i 
bua au cheval de Nicomôde , qu i , d i t -on, se laissa 
pér i r de faim après la m o r t de son m a î t r e . 

« On a vu, dit Sche i t l in , u n cheval saisir son 
cavalier qui se noyai t , p o u r l ' a ide r à se sauver ; 
on en a vu u n au t re se r e t o u r n e r p o u r lui pe r 
me t t r e de dégager le pied pr is dans l ' é t r i e r . En 
f réquen tan t des h o m m e s bons , le cheval devient 
plus h u m a i n ; dans la société d ' h o m m e s m é 
chan t s , il devient plus b ru t a l . 

« Cependan t tous les chevaux sont loin d'avoir 
le m ê m e n a t u r e l . Si l ' un est doux et confiant, 
l 'autre est v ic ieux, m o r d a n t , faux, r u sé . Un 
cheval qui devait ê t re ferré, renversa sub i t emen t 
le forgeron d 'un coup de tê te , le foula aux pieds , 
e t on ne le lui a r r acha que couver t de sang . 

<i Le cheval ne cra in t pas les b lessures . Plein 
de courage , il a ime les combats ; il h enn i t , et son 
henn i s semen t est significatif; c 'est u n e sorte 
de r i canemen t . Les blessures ne font que l 'exciter. 
Il m e u r t en h é r o s , t ranqui l le et s i lencieux, il 
regarde la m o r t en face. » 

É d u c a t i o n . — L 'éduca t ion du cheval com
p r e n d p lus ieurs degrés : il faut d ' abord le 
dompte r , pu is , selon qu 'on le dest ine à l 'a t te lage, 
ou à la course , le soume t t r e à un t r a i t emen t par 
t icul ier : dans l 'un et l ' au t re cas, le cheval a 
besoin d 'ê t re dressé ou en t ra îné , et de faire son 
appren t i ssage , si l'on peu t ainsi d i re . 

Art de dompter les chevaux. — « On s'est b e a u 
coup occupé, dit J o n a t h a n Frank l in (1J, dans 
Ces derniers t e m p s , en Angle te r re , en F r a n c e et 
en A m é r i q u e , de l 'art de d o m p t e r les chevaux 
vicieux. Ce secre t •—- si secre t il y a — est t rès-

(1) Franklin, la Vie des animaux. Mammifères, t. II, 
p. 131. 

anc ien . On racon te , q u ' u n b o h é m i e n , n o m m é 
Con Sull ivan, rend i t , sous ce r appor t , des ser
vices réels. Le colonel Wes ten ra avait u n splen-
dide cheval de course , appelé Arc-en-ciel; mais 
l ' an imal étai t si sauvage, qu ' i l ava i t p e r d u l 'es
poi r de pouvoir le dresser . Ce cheval morda i t 
tous ceux qu i s ' approcha ien t de lui, h o m m e s et 
chevaux. Les j a m b e s du jockey qui essayait de 
le m o n t e r n ' échappa ien t po in t aux dents du 
cours ier f r éné t ique . Lord Donerai le dit au colo
nel qu ' i l connaissai t u n e pe r sonne qu i guérirai t 
l ' an imal vicieux. Le colonel n ' e n voulu t r ien 
c ro i r e , et là-dessus u n pari de mil le livres s 'en
gagea entre lord Donera i le et lu i . On dépêcha 
u n messager à Con Sull ivan, connu dans le pays 
sous le nom du Chuchoteur, pa rce q u e les gens 
supers t i t i eux croyaient qu ' i l chucho ta i t que lque 
chose à l 'oreille des chevaux . Quand on eu t ex
p l iqué à Sull ivan l 'é tat de l ' an imal , il d e m a n d a 
à e n t r e r dans les écur ies . « Il vous faut d 'abord 
a t t end re , lui d i t -on , qu 'on ait lié la tê te du che 
val . — Ce n 'est po in t la pe ine , r épond i t Su l l i 
van, il ne m o r d r a po in t . » P u i s , cela dit , il en t r a 
dé l ibé rément dans l ' écur ie , après avoir enjoint à 
t ou t le m o n d e de ne pas le suivre , j u s q u ' à ce 
q u ' u n signal d o n n é eû t levé cet te défense. Il fer
m a la por te sur lui , afin de se l ivrer sans t émo in à 
u n tê te -à- tê te qu i , j e vous assure , n ' a v a i t - r i e n 
d 'enviable. Au bou t d 'un quar t d ' heu re au pîus, 
on entendi t le s ignal . Ceux qui é t a i en t res tés en 
dehors et qui a t t enda ien t avec g rande angoisse 
le résul ta t de l 'expér ience, se p réc ip i t è ren t dans 
l 'écur ie ; ils t rouvè ren t le cheval é tendu sur le 
dos e t jouan t avec le d o m p t e u r , q u i était t r anqu i l 
l emen t assis à côté de lu i . Le cheval e t l ' h o m m e 
paraissaient épuisés , mais p a r t i c u l i è r e m e n t 
l ' h o m m e . Il fallut lui a d m i n i s t r e r de l ' e a u - d e -
vie et d 'aut res s t imulan t s . A da te r de ce j o u r , le 
cheval se m o n t r a par fa i tement doux et t ra i -
t ab le . 

a Au p r in t emps de 1804, u n au t re cheval , 
King-Pippin, figurait aux courses de Cur r agh 
de Kildare. On s 'était vu forcé de r enonce r à ses 

| services ; car il saisissait les j a m b e s du cavalier 
avec ses dents et le démonta i t . Dans Cetle cir
cons tance , il fuL m ê m e impossible de le b r i de r . 
On envoya che rche r le C h u c h o t e u r . 11 d e m e u r a 
enfermé tou te la nu i t avec l 'animal vicieux. Le 
l endemain , King-Pippin le suivait c o m m e un 
chien ; il obéissait au m o i n d r e c o m m a n d e m e n t 
et souffrait que le p r e m i e r venu lui mî t la ma in 
dans la bouche . 11 suppor ta i t ces l ibertés avec la 
gentillesse et la d o u c e u r d 'un agneau . On le con-

| duis i t à une au t re course , où il gagna le pr ix . 
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«La répu ta t ion du Chuchoteur se r épand i t alors 

dans tout le pays . C'était à qu i réc lamera i t ses ser

vices. P lus ieurs ouvrages du t emps font ment ion 

de lui. Crofton Croker (1) en parle c o m m e d 'un 

paysan i g n o r a n t ; mais i l n ' e n r end pas moins jus 

tice à la puissance m a g i q u e de cet h o m m e . « J e 

l'ai vu un j o u r , di t - i l , essayer son ar t sur u n cheval 

qui , j u s q u e - l à , n 'avai t j ama i s pu ê t re ferré par 

les mains d 'un m a r é c h a l sans qu ' on eû t recours 

à des moyens de violence. Le l endema in d u j o u r 

où Sullivan lui fit la leçon, j e me rendis , n o n 

sans que lque inc rédu l i t é , à l ' échoppe du m a r é 

chal ferrant . Il y avait là b e a u c o u p d 'au t res 

spectateurs amenés , c o m m e m o i , par un sent i

ment de cur ios i té . Nous fûmes tous témoins ocu

laires du succès comple t de l 'ar t is te . L ' an imal 

rétif était un anc ien cheval de r é g i m e n t ; il est à 

croire que , q u a n d l a discipline mil i ta i re eu t cessé 

d'agir sur lu i , nu l le au t re influence ne pu t la 

remplacer . J 'observai q u e ce cheval semblai t ter 

rifié, lorsque Sull ivan lui par la i t ou le r ega r 

dait. 

« Il y a a u j o u r d ' h u i enco re , dans le sud de 

l ' I r lande, b e a u c o u p de pe r sonnes qui se s o u 

viennent de Sull ivan et de la puissance ex t raor 

dinaire qu ' i l exerçai t sur les chevaux censés in

domptables . Le secret de cet te puissance n 'a 

jamais été c o n n u . Il faut écar ter de ces réc i ts le 

sent iment d u mervei l leux . L a sc ience, t o u t en 

admet tan t les faits appuyés sur des autor i tés in

contestables, ne saura i t r econna î t r e de nos j o u r s 

aucune influence surna ture l le dans les rappor ts 

de l ' homme avec les an imaux . Ces p r é t endu s 

phénomènes occul tes r e n t r e n t t r è s -ce r t a inemen t 

dans une loi généra le don t no t r e i gno rance fait 

tout le mys t è r e . 

« On a, d 'a i l leurs , vu la force déréglée de cer 

tains an imaux s 'adoucir et se s o u m e t t r e , c o m m e 

par enchan t emen t , devant la faiblesse. Il y avait 

dans u n e ferme du Kent un cheval qui faisait la 

t e r r eu r des garçons de service. Un jou r , l 'enfant 

du fermier, un j e u n e espiègle de six ans , se glis

sa dans l 'écur ie . A cet te nouvelle, la m è r e accou

ru t tout effarée ; ma i s que l ' fu t son é t o n n e m e n t 

de t rouver l 'enfant j o u a n t en t r e les j a m b e s du 

cheval, qui sembla i t se p rê t e r avec douceu r et 

compla isance a u x t aqu ine r i e s d u peti t m u t i n ! 

L'enfant, habi tué à m o n t e r déjà sur le dos des 

chevaux, g r impa sur celui du cheval féroce, en 

s 'aidant des pieds et des ma ins , et en s 'accro-

chant à la longue cr in iè re de l 'animal , qui se 

laissa faire avec u n e bénigni té majes tueuse . A 

(1) Crofton Croker, Légendes féeriques. 
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par t i r de ce j o u r , l 'enfant e t le cheval furent 

toujours bons amis . » 

Dressage. — Le dressage du cheval consiste 

dans l 'emploi m é t h o d i q u e et cont inu d 'une série 

de moyens qui ont tous p o u r b u t de faire pl ier 

sa volonté sous celle de l ' h o m m e , et d 'hab i tuer 

son corps à suppor te r p a t i e m m e n t les cont ra in tes 

e t à exécute r l i b r e m e n t les m o u v e m e n t s que doit 

nécessi ter son service à veni r . 

Le cheval d'attelage, c o m m e celui de course, a 

besoin d 'ê t re d r e s sé . 

P a r m i les apparei ls dest inés à faciliter l 'œuvre 

du dresseur , il faut p lacer en p remiè re ligne le 

caveçon et le faux-jockey, c o m m u n é m e n t appelé 

en F r a n c e , homme de bois. 

Le caveçon est u n e sorte de h r idon en cui r 

dont la muserol le (ou dessus de nez) est formée 

d 'une a r m a t u r e e n f e r , à charn iè res (quelquefois 

dentelée) , sur le devant de laquel le est fixée, au 

moyen d ' u n t o u r e t , une longe qui se m a n œ u v r e 

c o m m e dans la figure 1(33. 

Fig. 1G2. 1" leçon. Le cheval conduit à la longe. 

La sensation dou loureuse que fa i téprouver au 

cheval la m o i n d r e tension de la longe, a pour 

effet cer ta in de r é p r i m e r les m o u v e m e n t s désor

donnés de sa té le , et de le con t ra indre à se capu-

c h o n n e r . 

Lorsque le d resseur a a c c o u t u m é le cheval à 

obéir à la pression du m o r s , à ra lent i r son a l 

lure sous la tension des guides, ou à l 'accélérer 

sous la caresse du fouet, il reste encore à donne r 

au cheval l ' immobil i té du po r t de tête et le par

fait a p l o m b de ses qua t r e pieds , tels qu 'on les 

voit dans les dessins r ep résen tan t u n cheval 

a t te lé seul et un a t te lage par pa i re . C'est alors 

que le jockey devient le plus efficace auxi l ia i re 

du dresseur . Au moyen du jockey , cet te é d u c a 

t ion se fait seule , soit à l 'écurie , soit en l iberté 

(fig. 163 et 104). 

II — 142 
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Il est b ien r a r e de r e n c o n t r e r en Angle ter re 

deux chevaux condu i t s pa r un seul h o m m e , sans 

Fig. 103 . ExPTclce d a n s l e s s ta l l e s pur l e s t e m p s froids 

ou h u m i d e s . 

q u e le cheval l ibre soit pourvu de son jockey. 

Fig. 1G4. Exercice en liberté" dans les cours nu parcs. 

La figure 163 d é m o n t r e c o m b i e n c'est un sage 

moyen de préveni r les chu tes s u r les genoux 

Fig. 1C5. Chevaux menés à l'exercice pour provenir les 
chutes ou genoux brisés (couronne du genou). 

(dites couronnes) qui v iennent si souvent dépré

cier c o m p l è t e m e n t des a n i m a u x de p r emie r 

o r d r e . 

L 'usage du jockey est e x t r ê m e m e n t r épandu 

en Ang le t e r r e . C'est à un sell ier anglais S. Black-

wel l , i nven teur d e p lus ieurs appare i l s t r è s - ingé-

n ieux , soit p o u r l 'élève soit la t h é r a p e u t i q u e du 

cheval , que l 'on doi t l ' appl ica t ion de la gu t ta -

p e r c h a et de la ba le ine à la fabricat ion de ces 

i n s t r u m e n t s , qu i se faisaient et se font encore en 

bois et en fer. Cette innova t ion a o b t e n u les 

suffrages du m o n d e c o m p é t e n t , à cause des r é 

sul tats suivants : une é n o r m e r éduc t ion du poids 

de l 'appareil ; une souplesse qu i d o n n e au m o u 

vemen t a u t o m a t i q u e des r ênes u n e ressemblance 

complè te avec le m o u v e m e n t h u m a i n ; la cer

t i t ude q u e si le cheval vient à se rou le r dans sa 

s ta l le , ou dans le p a r c lorsqu' i l est en l iber té , il 

ne cour t a u c u n r i sque de b lessure . 

La descr ip t ion m ê m e la p lus s o m m a i r e des 

divers appare i l s inventés p o u r le dressage du 

cheval , et s u r t o u t pour refréner ses e m p o r t e 

m e n t s , d e m a n d e r a i t des vo lumes . Bien peu de 

ces appare i l s on t pu ê t re accuei l l is pa r le m o n d e 

h i p p i q u e , la p l u p a r t t é m o i g n a n t plus de l ' ingé

niosi té que des connaissances p ra t iques de leurs 

i nven t eu r s . 

Une r e m a r q u e cur ieuse à ce sujet, c'est que 

les sept dixièmes des brevets pr is pour des appa

reils dest inés à a r r ê t e r les chevaux empor t é s , le 

sont par des personnes n 'ayant a u c u n r a p p o r t 

professionnel avec l 'é levage, le dressage ou l 'ha

b i l lement du cheval . 

Entraînement. — Les chevaux qu i doivent figu

rer sur les h i p p o d r o m e s y sont p r épa ré s pa r l'en
traînement, opéra t ion qu i a pour bu t de les met 

t re en é ta t de cour i r le plus vite possible dans 

un t emps d é t e r m i n é , m a i s e x t r ê m e m e n t c o u r t . 

« P o u r arr iver à cet te fin, di t I l a m o n t (1 ) , les 

p iqueu r s anglais n ' emp lo i en t pas des m é t h o d e s 

a b s o l u m e n t s e m b l a b l e s ; c e p e n d a n t elles diffèrent 

peu et se r é s u m e n t dans les m o y e n s su ivants . 

« En généra l , dans les écur ies d ' e n t r a î n e m e n t , 

on ne t rouve que des chevaux d 'or ig ine angla isé , 

nés en F r a n c e ou dans les Iles Br i t ann iques . 

Cela se c o n ç o i t ; les en t r a îneu r s accep t en t des 

poula ins de d ix -hu i t mois , de deux ans ; des 

j u m e n t s et des chevaux ent iers de tout âge . La 

d u r é e des prépara t i f s nécessa i res p o u r dresser 

un cheval varie : elle est de d e u x a n s , d 'un an , 

de dix mo i s e t de six mois , j a m a i s m o i n s . Les 

r iches p ropr i é t a i r e s on t des en t r a îneu r s à leur 

solde. Le p lus grand n o m b r e des ama teu r s e n 

voie ses chevaux à des p i q u e u r s qui on t fait 

de l ' en t r a înemen t un mé t i e r , une spécula t ion 

(1) Hamont, De l'entraînement des chevaux [Buîl. de l'A
cadémie de médecine, Paris, 1841-« , t. VII ,p. 634). 
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qui ne laisse pas d 'ê t re fort lucrat ive. Un pa r t i 

culier paye G francs pa r j o u r , ce qui fait par an 

2,190 francs, p o u r frais d 'éducat ion . P e n d a n t 

tout le t emps q u e du re la p répa ra t ion , les che

vaux ne servent plus à leurs ma î t r e s , et il est 

expressément défendu dé fa i re saillir les j u m e n t s . 

« Point de règles invar iables dans l 'emploi des 

moyens ; t o u t est s u b o r d o n n é à la na tu re , au 

t empérament , à l 'âge du cheval . 

« Les an imaux dest inés à cour i r ne sont pas 

toujours les mieux conformés . J 'a i vu dans les 

écuries d 'un entraîneur fameux, qu i possède la 

confiance d ' un t r è s -g rand pe r sonnage français , 

des chevaux p a n a r d s , t rès - se r rés d u der r iè re , 

à jambes arquées e t à po i t r ine e x t r ê m e m e n t 

étroite, peu profonde. J 'a i aperçu des poulains 

de deux, de trois ans , pouvant à pe ine lever les 

pieds et n 'offrant q u / u n aspect misé rab le . 

« L 'exerc ice et la n o u r r i t u r e sont la base du 

système anglais . On dresse au pas, au t ro t et au 

galop; le p iqueur é tud ie les ressources du c h e 

val qui lui a été confié et agi t en conséquence ; 

il ménage , r a len t i t ou a u g m e n t e les m o u v e 

ments , suspend t o u t travail q u a n d il j uge le 

repos nécessai re , e t o r d o n n e , au cont ra i re , des 

parties plus f réquentes pour les chevaux qu'i l 

croit les plus robus tes . 

« En général , les chevaux à l ' en t r a înemen t sor

tent le mat in ou le soir ; le t emps du travail est 

de deux, de trois ou de q u a t r e h e u r e s . Point de 

sortie pendant la p lu ie , la ne ige , ou quand il 

fait un grand v e n t . Condi t ions d 'existence excep

tionnelles, où l 'on n e p lace , en F r a n c e , aucun 

cheval. 

« Plus le t emps de cou r i r su r l ' h ippodrome 

approche, p lus on exige de vitesse des chevaux 

entraînés. 

« On choisit toujours p o u r dresser les chevaux 

à la course des t e r r a ins un i s , des surfaces planes , 

sans inégali tés. J a m a i s les éleveurs ne les con

duisent sur des rou t e s pavées, ca i l louteuses ; ils 

les évi tent , au c o n t r a i r e , avec beaucoup de 

soin. 

« Les an imaux d 'ext rac t ion anglaise, qu 'on 

destine à l'essai sur l ' h ippodrome , sont cons tam

ment enveloppés d 'une ou de plusieurs couver 

tures de laine ; ils po r t en t des bot t ines qui des

cendent depuis le genou j u s q u ' a u boule t . Un 

cheval a u n domes t ique qu i le qu i t t e r a r emen t . 

« Une ou deux fois c h a q u e j o u r , pansemen t de 

la main, t r è s -minu t i eux , pendan t une ou deux 

heures . Les palefreniers angla is , dans les écu

ries, fe rment les por tes , les fenêtres, et che r 

chent à prévenir la formation du plus léger cou-

ran t d'air. Couche épaisse de li t ière d u r a n t le 

j o u r c o m m e pendan t la nui t . 

K Al imentat ion : avoine , mach, pail le, foin et 

féveroles. Moyenne des a l iments : six livres de 

foin, de quinze à d ix -hu i t livres d 'avoine, t r è s -

peu de paille et un peu de féveroles. 

« La ra t ion d 'avoine est d i s t r ibuée en six fois 

dans les v ing t -qua l re h e u r e s . Le mach est un 

composé d 'avoine et de gra ines de l in , ou d 'avoine 

et de son, sur lesquels on je t te de l 'eau boui l 

lan te . On donne ce mé lange quand le cheval est 

indisposé. Boisson : eau p u r e ou avec u n peu de 

farine, trois fois par j o u r . 

« L ' en t r a îneu r veille a t t en t ivemen t à p réven i r 

chez le cheval un déve loppement du vent re ; tou t 

emb o n p o i n t est nu is ib le . Les chevaux devien

nen t - i l s t r è s -ma ig re s , on l eu r admin i s t r e assez 

f r é q u e m m e n t des purgat i fs . Les Anglais se ser 

vent de l 'aloès, qu ' i ls m ê l e n t à d u savon de Cas-

t i l le . E n r é sumé : Entraîner un cheval , c'est le 

dégra isser ; c 'est ne lu i laisser a b s o l u m e n t que le 

strict nécessaire à l ' exécut ion d 'un m o u v e m e n t 

rap ide , mais m o m e n t a n é , des musc les t rès-secs . 

« Si les chevaux doivent l u t t e r sur des h ippo

dromes éloignés d u l ieu où on les dresse , ils y 

sont t r anspor tés en ca r rosse . 

«Tous les a n i m a u x n e peuven t résiste* à l ' en

t r a înemen t . Les uns sont épuisés , t a rés , es t ropiés 

avant le t e r m e ; d ' au t res deviennent bo i t eux , et la 

c laudica t ion , dans ce cas , se g u é r i t difficilement, 

quand elle n 'es t pas i ncu rab le . S u r cent chevaux 

placés chez les en t r a îneu r s , v ingt -c inq , t r en t e , et 

quelquefois davantage dev iennen t malades d'af

fections de p o i t r i n e ; beaucoup s u c c o m b e n t . Un 

vétér inaire d is t ingué de la capitale , M. Leb lanc , 

a vu des chevaux boi ter for tement ou ê t re a t te in ts 

de la malad ie dés ignée sous le n o m d'asthme, ou 

pousse, i m m é d i a t e m e n t après u n e course d 'un 

m o m e n t . » 

F e r r u r e . — « Dans son accept ion la plus géné 

rale , dit M. Henr i Bouley (1), la ferrure est l 'ar t 

d 'appl iquer m é t h o d i q u e m e n t u n e semel le de fer 

sous les sabots des sol ipèdes et sous les onglons 

des g rands r u m i n a n t s . Dans u n sens plus res

t re int , on en tend par ce mo t , l'action ou la ma
nière de ferrer, l'ensemble des fers que por te ac tuel -

l e m e n t u n cheva l ; l'espèce par t icu l iè re d e c e s f e r s . 

La fe r rure cons idérée c o m m e ar t , doit ê t re dis

t inguée en hygiénique et chirurgicale. Le b u t de 

la ferrure hygiénique est de revêt ir d 'une a r m a t u r e 

de fer les sabots des a n i m a u x don t ou util ise les 

forces mot r ices , afin que la corne de leurs pieds 

(1) Bouley, Dictionnaire lexicographique des Sciences mé
dicales et vétérinaires, Paris, 16G:1, art. FEHUUKE. 
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puisse résis ter à l 'usure des f ro t tements e t aux 

efforts de la locomot ion . Sans le fer p r o t e c 

t e u r don t on garni t leurs sabots , les chevaux 

ne seraient pas capables de suffire long temps 

aux t r avaux que l 'on en exige dans les rue s 

pavées des villes et sur les rou tes e m p i e r r é e s . 

Dans la p r a t i q u a de fer rure ra t ionnel le , on 

doit conserver au pied l ' in tégr i té de sa forme et 

la l iber té de ses m o u v e m e n t s , et au m e m b r e la 

r égu la r i t é de ses ap lombs . P o u r r empl i r . ce s con 

di t ions, il f a u t : 1° donne r au fer u n e t o u r n u r e 

exac t emen t modelée su r les con tou r s du p ied ; 

2° l 'ajuster de telle façon que , q u a n d le fer est 

posé, l 'assiette du m e m b r e sur le sol se r appro 

che au t an t que possible de l 'assielle n a t u r e l l e ; 

3° concen t r e r les é t a m p u r e s d a n s les par t ies 

an t é r i eu re s de l 'ongle , a u t a n t q u e cela est c o m 

pat ible avec la solidité de l 'a t tache du fer, afin 

q u e la présence des clous gêne le mo ins possible 

le j e u de ressor t des t a l o n s ; 4° laisser la sole 

l ibre dans ses m o u v e m e n t s et exempte d e t ou t e 

compress ion , par le mécan i sme de la concavi té 

de l ' a jus tu re ; 5° conserver à l 'ongle , en rognan t 

ses par t ies en excès, ses propor t ions na tu re l l e s , 

afin q u e la répar t i t ion du poids du corps su r les 

os et su r les t endons de suspension s'effectue 

r é g u l i è r e m e n t ; 6° enfin, donner au fer u n e épais-

S3ur égale pa r tou t , de m a n i è r e que tou tes les 

par t ies du pied auque l il est sura jouté , se ma in 

t i e n n e n t , les unes pa r r appor t aux au t res dans les 

m ê m e s condi t ions de h a u t e u r , n 

M. P . Charl ier (1) a proposé un nouveau sys

t ème de ferrure p o u r e m p ê c h e r les chevaux de 

glisser, en m ê m e t emps q u e p o u r leur r end re leur 

appu i na tu re l sur le sol, s 'opposer à l 'écrase

m e n t e t au r e s se r r emen t des ta lons , à l ' encas te-

lu re et à plusieurs autres maladies du pied, dé

t e rminées par la fer rure en usage . 

Cette nouvel le ferrure consiste dans l 'applica

tion m é t h o d i q u e d 'une pet i te b a r r e de fer ou d'a

cier, con tournée sur plat ; plus épaisse et p lus large 

en p ince et en mamel les q u ' e n quar t ie rs et en ta 

lons, su r tou t à sa b ranche externe ; de la largeur 

à peu près de la mura i l l e à sa face supér ieure cl 

percée de qua t re à six t rous , r a r e m e n t plus , à 

l 'aide d 'un poinçon r o n d bien effilé (fig. 106); la

quel le s 'adapte dans une entai l le ou feuillure faite 

a u bord inférieur de la pa ro i , au moyen de peti ts 

c lous anglais à lame t rès -dé l iée , implantés à la 

m a n i è r e d o n t o n implan te ceux des fers ordinaires . 

La ferrure péri/dantaire, ainsi q u e l 'appelle 

• 0 ) P. Charlier, Principes delà Jcrrure pâriplantaire. 
Paris,, 18U8. 

l ' inventeur de cet te nouvel le m é t h o d e , se recom
m a n d e pa r des avantages considérables . 

1° Elle évite au cheval une dépense de force 
inut i le , pa r la légère té t r è s -g rande du fer ; 

2° Elle assure la m a r c h e des a n i m a u x sur les 
te r ra ins les p lus glissants, le pavé de gran i t et 
l ' a sphal te ; 

3° Seu le , p a r m i toutes les fer rures connues , 
elle donne au pied son appui na tu re l su r la paroi , 
le bord ex te rne d e la sole, la fourche t t e , les 
bar res et les a rcs -boutants ; 

i° Elle p e r m e t d ' une m a n i è r e évidente l 'élas
ticité du pied, le l ibre déve loppement de toutes 
les par t ies de cet organe essentiel , et l eur bonne 
conservat ion ; 

5° El le s 'oppose, pa r conséquen t , au dévelop
p e m e n t des b le imes , des se imes, au resse r re 
m e n t des t a lons , à l ' encas te lure et à t an t d 'autres 
affections du pied, d é t e r m i n é e s souvent , on le 
sait, par la f e r ru re u s u e l l e ; 

fi" Appl iquée enfin lo rsque ces malad ies ex is 
ten t déjà, elle concour t pu i s sammen t à l eur gué-
rison, sans nécess i ter le plus souvent le r epos de 
l ' an imal , u n travail m o d é r é é tan t m ê m e favo
rable à la recons t i tu t ion du pied . 

Ces pr inc ipaux avantages de la fer rure p é n -
planta i re , auxque l s on peu t a jouter la sécuri té 
p o u r le cavalier et pour tous ceux qu i conduisent 
les chevaux , la d i m i n u t i o n des acc idents de 
toutes sortes causés pa r les chutes de ces a n i 
m a u x , l 'usure moins p r o m p t e de leurs m e m b r e s , 
e t c . , s ' expl iquent pa r la raison que le cheval 
avait été fait p o u r marcher pieds nus. 

La fer rure pér ip lan ta i re , qui ne consiste qu 'en 
u n e peti te ba r r e de fer, é las t ique par sa forme à 
peu près ca r rée , et inc rus tée dans la mura i l l e , 
est celle qui le r a p p r o c h e le p lus de son état 
primitif, t o u t en p ro tégean t suff isamment l'on
gle d 'une usure t rop p r o m p t e . 

Elle n ' cs l ni p lus difficile, ni p lus longue 
d 'exécut ion . 

Pour adap te r le fer, après avoir dérivé les 
c lous et déferré le pied, on abat à l 'aide d 'une 
rape o rd ina i re , ou du rogne-pieds , l 'arê te du 
bord inférieur de la mura i l le dans tout son pour
tour , pour former un biseau ou chanfrein qui 
facilite l 'emploi du bouto i r (fig. 167) ou de la r é -
ne t t e (fig. 168), et l 'on raccourc i t le p ied , s'il en 
est besoin, ho r i zon ta lement , à plat , mais j amais 
aux dépens de l 'épaisseur de la mura i l l e , ce qui 
ré t réc i ra i t le pied sans le raccourc i r (fig. 169). 

Cela fait, on pra t ique sur ce b iseau , à l 'aide 
du bou to i r à guide ou de la réne t te à guide l 'en
taille en forme de feuillure qu i doit recevoir 
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l 'épaisseur de l a mura i l l e ; se gu idan t sur la zone 

Fig. 1CT. Boutoir à guide, 

ou ligne blanche qui sépare la sole de la mura i l l e , 

Fig. JG8. Rénette à guide. 

sur laquelle zone on peu t al ler , mais qu'i l ne faut 

pas dépasser {fig. 170). 

Fig. 1G9. Pied avec l'arête inférieure abattue en chanfrein. 

Il faut d o n n e r au fer la tournure nécessa i re ,en 

c o m m e n ç a n t par la pince et les mamel les , pour 

Fig. Pied avec sa feuillure. 

qu'i l p r e n n e bien le c o n t o u r du s a b o t ; il faut 

suivre t r è s -exac temen t , sans le déborder , le bord 

externe de la mura i l l e , sur laquel le il doit s'a

dapter face à face dans tout son p o u r t o u r et s'as

seoir so l idement sans au t re a jus ture que la tour 

nure du pied, j u squ ' à l 'angle d'inflexion des arcs-

boutants qu' i l doit encad re r , sans jamais les re

couvrir ; il faut laisser p lu tô t garn i r l égè rement , 

à par t i r de la dern iè re é t a m p u r e , le bord ex te rne 

de la b r a n c h e du fer en dehor s , si celle-ci est 

t rop large p o u r la mura i l l e , d iminuée q u e l q u e 

fois d 'épaisseur en ce t endro i t pa r l ' a t roph ie , le 

r enver semen t ou le r e s se r r emen t des talons ; il 

faut enfin encastrer le fer à peu p rès e n t i è r e m e n t 

dans la feui l lure (fig. 171), si la sole est for te , 

Fig. 171. Coupe médiane du pied avec le fer. 

concave, et la mura i l l e épaisse ; ma i s , p o u r p e u 

que l 'une ou l 'autre laisse à dés i rer , c o m m e il 

arr ive le plus souvent aux p remières appl ica t ions 

de la f e r ru re pér ip lan ta i re , n o t a m m e n t p o u r les 

pieds plats ou combles , on ne doit pas craindre de 

laisser le fer débo rde r en contre-bas , du côté des 

talons su r tou t . 

On ferre à chaud ou à froid. 

Dans le p r e m i e r cas , il ne faut j a m a i s pousse r 

vers la sole en i m p r i m a n t le fer chaud dans sa 

feui l lure, m a i s appuyer p e r p e n d i c u l a i r e m e n t sur 

la m u r a i l l e , e n t enan t le fer bien dro i t p a r l e b o u t 

des t r icoises effilées et in t rodui tes dans les é t am-

pures ; et on ne doit le laisser sé journer q u e que l 

ques secondes su r le pied, p o u r ne pas dessécher 

la co rne , ou chauffer les par t ies sensibles , peu 

éloignées dans les pieds faibles. 11 est nécessaire de 

couper les b r a n c h e s du fer, si elles sont t rop lon

gues, en biseau al longé, et de les l i m e r ; on l ime 

éga lemen t avec une demi - ronde l 'angle i n t e r n e de 

la face supé r i eu re du fer, pour y former u n chan 

frein qui l ' empêche de c o m p r i m e r l 'angle de la 

feuillure p e n d a n t l ' appu i ; puis on abat l 'arê te 

Fig. 172. Fer vu en perspective. 

in fér ieure d e l à b r a n c h e in t e rne , soit à la l ime , 

soit au m a r t e a u , pour e m p ê c h e r les chevaux de 

se coupe r ; enfin, on l 'a t tache au pied avec les 

le fer, la faisant un peu moins profonde que la 

hau teur de la sole, et un peu moins large q u e 

Fig. ICff. Poinçon pour élainpcr. 
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clous, les b r o c h a n t c o m m e on le fait dans la fer

r u r e o rd ina i re , en ayant soin de ne râper que jus

qu'aux rivets et le moins possible (fig. 173). 

Fig. 173. Pied ferré vu en dessous. 

P o u r ferrer à froid, il faut p r e n d r e le soin de 
poser les fers bien à plat , dans toutes leurs par t ies , 
à l 'a ide de la r âpe , et , p o u r p lus de facilité dans 
l ' appl ica t ion , les disposer à l 'avance sur d 'aut res 
fers par fa i t ement a jus tés . 

ïaève. — L ' é p o q u e à laquel le l ' h o m m e a sou
mis le cheval à la domest ic i té est i gno rée , avons-
nous dit : toutefois, on doit supposer que les efforts 
faits p o u r b ien élever et perfec t ionner cet te admi
rable locomotive a n i m é e , da ten t du m o m e n t où 
elle a été uti l isée p o u r faire la g u e r r e . Le cheval , 
en effet, est un des é l émen t s les p lus puissants de 
la force des Éta ts p a r son emplo i dans les a rmées ; 
d ' au t re par t , il a dû concour i r d 'une m a n i è r e 
t rès-act ive a u déve loppemen t de la civilisation 
des peuples pa r les re la t ions qu'i l a facilitées en t re 
eux, a lors que les moyens ac tuels de c o m m u n i 
cat ion d ' h o m m e à h o m m e , de na t ion à na t ion , 
n e pouvaien t m ê m e pas ê t re soupçonnés , pas 
plus que les sciences qu i les ont donnés aux 
t emps modernes . 

Il est donc tout na tu re l de penser q u ' u n a n i 
mal qui a pu c o n t r i b u e r d 'une m a n i è r e si avan
tageuse à la pu i ssance des na t ions , d 'une par t , 
et de l ' au t re à la m a r c h e de leur civilisation et 
de l e u r p rospér i t é , a dû tou jours in téresser les 
chefs des Éta t s . Ils ont compr i s q u ' u n peuple qui 
serait t o u t à coup privé du cheval perdra i t im
m é d i a t e m e n t l 'un des p r inc ipaux é léments p h y 
siques de sa prospér i té et de sa force ; aussi , de 
tous t emps et dans tous les pays, s 'est-on occupé 
des moyens de mul t ip l i e r le cheval et a - t -on 
d o n n é une active sol l ici tude à l ' amél iora t ion des 
races cheva l ines . 

L 'h is to i re de l ' an t iqui té le p rouve c o m m e 
celle de no t re époque , et il y avait m ê m e des 
pays où l 'art d 'é lever des chevaux étai t p lus en 
h o n n e u r encore qu ' i l n e l 'est de nos jou r s . On 
a par lé dans les t emps anciens des ha ras fameux 
de Sa lomon, auxque l s les Arabes font r e m o n t e r 

l 'origine de leurs chevaux de race noble , c o m m e 
on par le des h a r a s de nos j ou r s chez les différents 
peuples c o n n u s qu i en possèdent . 

Dans l ' an t iqu i té , c 'étai t la Médie qui passait 
p r inc ipa l emen t pour ê t re féconde en chevaux ; 
et , à ce q u e dit S t r abon , on y t rouvai t des haras 
royaux dans lesquels il y avait j u squ ' à 50,000 de 
ces a n i m a u x . L ' A r m é n i e n 'en étai t pas moins 
r i che , et elle envoyait a n n u e l l e m e n t aux rois de 
Perse 20,000 poula ins . 

On d o n n e le nom de haras aux l ieux où l'on 
s 'occupe de mul t ip l ie r et de n o u r r i r l^s chevaux, 
et selon les condi t ions dans lesquel les on y t ient 
ces an imaux , on les d is t ingue en ha ras sauvages, 
à demi sauvages ou parqués et domestiques ou 
privés. 

Dans les p r emie r s , les chevaux sont a b a n 
donnés à e u x - m ê m e s tou t e l ' a rmée ; ceux qui y 
naissent sont d u r s à la fa t igué, forts, sobres ; 
mais , toujours rétifs et u n p e u sauvages , ils 
ne sont j a m a i s aussi beaux que ceux qui sont 
nés et ont é té élevés sous les yeux de l ' h o m m e . 
Ils sont surveil lés pa r des h o m m e s montés sur 
des chevaux dressés , et qu i on t p o u r mission de 
les r a m e n e r sur les te r res des propr ié ta i res lors
qu ' i ls s 'en éca r t en t . Quand on veu t saisir quel
ques -uns des individus qu i les composen t , on 
accu le le ha ras dans u n lieu ce rné , pu is on je t te 
des lacets sur les individus don t on souhai te 
s ' emparer ; et , lo rsqu 'à force de se r re r ces liens, 
ils t o m b e n t asphyxiés , on les gar ro t te et on leur 
passe u n licol p o u r c o m m e n c e r leur éduca t ion . 

On ne p e u t avoir de ces sor tes de haras que 
dans les l i eux où il y a d ' i m m e n s e s ter res 
i ncu l t e s ; en E u r o p e , on ne voit de pare i ls haras 
qu ' en Russie. 

Dans les haras à demi sauvages, les chevaux 
sont depuis le p r i n t e m p s j u s q u ' e n a u t o m n e dans 
les forêts et les pâ tu rages ; en hiver , on les r e 
cueil le dans des écur ies : c'est ce que l'on fait 
en N o r v è g e . 

Dans les haras parqués, qui sont les plus avan
tageux , les chcvauxson t dis t r ibués pa rmi dévastes 
enclos où ils jouissent à la fois du bienfait que 
p ro cu re l 'exercice p o u r le déve loppement des 
forces, et d ' une n o u r r i t u r e sagemen t dis t r ibuée. 
I luza rd dit que ceux qu i se t rouven t placés dans 
u n e localité m o n t u e u s e d o n n e n t à ces a n i m a u x 
plus de souplesse , et qu ' i ls sont su r tou t essentiels 
pour ajouter ce pe r fec t ionnement aux chevaux 
dest inés à la se l le . 

Le cul t iva teur doit préférer , p o u r p lacer ces 
ha ra s , une localité où il se t rouve de l 'eau e t des 
arbres ; le choix de celle-ci est impor tan t , car 
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elle influe beaucoup sur la n a t u r e des an imaux 

qu 'on y nou r r i t . Les ha ras secs p rodu i sen t des 

chevaux sobres , v igoureux et dont la corne est 

du re ; ceux qu i sont h u m i d e s , au con t r a i r e , 

offrent des élèves dont la tê te est grosse, le corps 

épais, la corne mauvaise et les pieds plats . 

Les haras pa rqués sont les plus avantageux, 

pa rce que les chevaux s'y développent dans t o u t e 

leur force, et que l 'on peu t m i e u x les survei l ler . 

Dans les grandes exploi tat ions ru ra les , une par t ie 

de ceux-c i est en pra i r ies assez vastes pour suffire 

aux besoins de la belle saison, et l ' au t re est en 

cu l tu re à l'effet de fournir des gra ins et des r a 

cines pour l 'h iver . Les prai r ies sont divisées en 

grands c o m p a r t i m e n t s dans lesquels on fait suc

cessivement passer les élèves, afin d 'évi ter la pe r t e 

de n o u r r i t u r e . Les chevaux, les cavales et les 

poulains y sont séparés et ne peuven t se blesser ; 

là, tous ces a n i m a u x , hab i tués à recevoir les 

soins de l ' h o m m e et a c c o u t u m é s à son aspec t , se 

dressent b ien p lus faci lement que ceux des ha r a s 

sauvages. 

Les haras domestiques son t ceux dans lesquels 

les chevaux sont p re sque c o n s t a m m e n t r e n 

fermés dans les hab i ta t ions , et n ' e n so r t en t que 

pour les t ravaux . Cependan t il y faut toujours 

une cour p o u r élever les j e u n e s chevaux . Ces 

haras sont b e a u c o u p moins avan tageux q u e les 

haras pa rqués , e t Huzard d i t qu ' i l s d o n n e n t des 

chevaux p lus exposés aux malad ies . 

Dans les haras privés, les chevaux sont ent iè

r e m e n t élevés sous la garde de l ' h o m m e . Les 

plus grands h a r a s se t r o u v e n t en Russie, en P o 

logne et en H o n g r i e . E n Russie, le c o m t e Or low 

a, dans un seul ha ras , 8,000 chevaux, les uns 

privés, les au t re s à demi sauvages. 

La p lupa r t des puissances mi l i t a i res de l ' E u 

rope ont des ha ras pour les r e m o n t e s de 

leurs t roupes à cheval ; elles c o m p r e n n e n t 

que le plus g r a n d c o n s o m m a t e u r de chevaux , 

l ' a rmée , peu t et doi t avoir u n e g rande influence 

sur la p roduc t i on . 

Les Au t r i ch iens on t des h a r a s mil i ta i res con

sidérables, dans le b u t d ' assurer les r e m o n t e s de 

leurs corps de t r oupes à cheval . Le l ieu tenant 

généra l Oudinot , q u i a visité ces é tabl i ssements , 

a donné sur l eur organisa t ion des r ense igne 

men t s préc ieux. Les p r o d u c t e u r s en t r e t enus 

dans les haras mi l i ta i res , sont p resque tous de 

race arabe ; ces haras sont établis à Radau tz , en 

B u k o w i n e , à Ossiack en Carniole , à Biber en 

Car in th ie , à Babogna et à Mezohegyès en Hon

grie. Ce de rn ie r é tabl i ssement , le plus cons idé

rable de tous , possède 120 étalons, 1,000 j u -

m e n t s poul in ières et 1,800 poulains de tout âge . 

Les p rodu i t s de ces ha ras suffisent non - seu l e 

m e n t à leurs p rop res besoins, mais à l ' en t re t ien 

de tous les dépôts d 'é ta lons de l ' empi re , don t 

l'effectif général est de 2,000 à 2 ,400 p r o d u c 

teurs . 

Les dépôts d 'é talons sont en m ê m e t e m p s dé

pôts de r e m o n t e . La r é u n i o n de ce service avec 

celui des ha ras da te de 1792 , et elle avait 

m ê m e été p r é p a r é e dès le règne de l ' e m p e r e u r 

Léopold . 

C'est avec le pu r sang que la P russe , épuisée 

par les guer res , a formé pendant la paix une 

nouvel le race exce l len te . 

En F r a n c e , il faut d i s t inguer l 'élève par l'in

dus t r ie privée et l 'élève dans les ha ras de l 'État . 

Les chevaux soumis à l ' h o m m e , en France , 

connaissent tous les degrés de pauvre té et d 'o

pu l ence , c o m m e ceux qu i les élèvent, depuis 

ceux qu i logen t à la belle étoile ou sous des 

hanga r s de c h a u m e , j u squ ' à ceux qu i , formant 

ce que nous pour r ions n o m m e r l 'ar is tocrat ie des 

c h e v a u x , h a b i t e n t des écur ies de m a r b r e et 

p r ennen t leur n o u r r i t u r e dans des râ te l iers de 

pal issandre ou des mangeo i re s d 'acajou. Com

m e n ç o n s par les p lus m a l h e u r e u x . 

Il y a sur les landes du Morb ihan et de la par t ie 

ouest de la Loire-Infér ieure de peti ts chevaux 

don t l 'é légance t r ah i t la nob le origine toutes les 

fois qu' i ls ne sont pas déformés pa r la ma ig reur . 

Ces a n i m a u x n e sont point r ep rodu i t s par des éta

lons chargés d 'en p e r p é t u e r la r a c e ; ils s 'accou

plent au hasard ; ils ont t a n t à souffrir de la di

set te , qu ' i l est r a r e m e n t nécessaire de recour i r à 

la cas t ra t ion pour les r endre doux et t ra i tables ; 

on ne les châ t r e pas. Les j u m e n t s ple ines ne sont 

pas m i e u x soignées que les au t res p e n d a n t la 

gesta t ion. 

Tous ces an imaux , si b ien qualifiés, dans leur 

pays na ta l , A'élèves de misère, ne sont po in t é le

vés, à p r o p r e m e n t par le r ; ils s 'élèvent tou t seuls . 

Quand on p r é s u m e que les j u m e n t s a p p r o c h e n t 

de l ' époque où elles doivent me t l r e bas , on lés 

r a m è n e à la ma i son , où elles sont aussi mal q u e 

la famille, qui pa r tage avec ses a n i m a u x domes

t iques sa misérable et m a l p r o p r e d e m e u r e . La 

j u m e n t , après la mise bas , res te que lques j ou r s 

à couver t , j u squ ' à ce que son poula in puisse la 

s u i v r e ; après quoi on lui ouvre la po r t e , et elle 

va sur la l ande c h e r c h e r sa vie c o m m e d 'hab i 

t u d e . Le poula in tel le t a n t q u e la m è r e a d u 

l a i t ; mais le lait de sa m è r e é tant toujours i n 

suffisant, il se me t à pa î t re de très-bonne, 

h e u r e . 
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Les poulains ainsi élevés ne sont point farou

ches . Le paysan bre ton a ime ses c h e v a u x ; s'il ne 
l e u r donne r ien, c'est qu ' i l n 'a r i en à leur d o n 

n e r ; chaque fois qu ' i l t raverse la lande, il leur 

p a r l e , il les c a r e s se ; il en est par fa i tement 

connu ; chevaux et ma î t r e vivent enfin en bonne 

intel l igence. L e p o u l a i n q u i a survécu à ce r ég ime 

jusqu 'à sa t rois ième année est considéré c o m m e 

élevé ; il compte désormais pa rmi ceux dont son 

ma î t r e pourra se servir au besoin, ca r il est b ien 

r a r e m e n t destiné à ê t re vendu . 

La méthode qu i consiste à laisser en t re les 

ma ins d ' un seul éleveur le cheval t e r m i n e r sa 

croissance sur le sol qui l'a vu na î t re , j u s q u ' a u 

m o m e n t où, devenu p ropre au service, il p e u t 

pa r a î t r e sur le m a r c h é , est à peu près la p i re de 

tou tes , dans l ' intérêt de l 'éleveur ; elle ne con

vient , comm e spécula t ion, q u e dans des c i rcon

s tances localestrès-circonscr i tes . Si l 'on n 'en con

naissait pas d ' au t re , l ' agr icu l tu re française ne 

p o u r r a i t produire le n o m b r e de chevaux don t la 

F r a n c e a besoin. 

La p lupar t d e s ' chevaux élevés en F r a n c e s u 

b i ssen t d 'autres cond i t ions ; tous n e font pas a t 

t e n d r e qua t re ou cinq ans la r e n t r é e t rès- incer

ta ine d 'un capital exposé à pér i r à tout m o m e n t 

d u r a n t ce long interval le . Ces inconvénients d i s 

para i ssen t quand l 'élève du cheval se pa r tage 

en t r e plusieurs é leveurs . Le p r e m i e r possède 

q u e l q u e s j u m e n t s p o u r la r ep roduc t ion ; il lui 

na î t , c h a q u e année , u n cer ta in n o m b r e de pou

lains qu ' i l Yend à l 'âge d 'un an ; é t an t r en t r é pa r 

là dans ses avances , il con t inue à p r o d u i r e des 

pou la ins et à les élever jusqu 'à l ' âge d ' un a n . 

Celui qu i les achè t e , les garde de m ê m e u n an, 

quelquefois deux ; il c o m m e n c e à les faire t r a 

vai l ler , et les revend à un t ro i s i ème a c q u é r e u r 

q u i les achève. Chacun de ces éleveurs a réal isé 

un bénéfice sur son o p é r a t i o n ; les chances de 

per les répart ies en t re eux trois dev iennent 

moins sensibles ; ils p rodu i sen t plus et de me i l 

leurs chevaux que si c h a c u n d 'eux avait condui t 

l 'élève d 'un bout à l ' autre : beaucoup de poulains 

n e sont achevés qu'à l 'âge de 6 ans . 

C'est à l 'a ide de ce sys tème de pa r t age de l 'é

lève , q u e la p roduc t ion des chevaux peu t suffire 

à tous les besoins ; nous disons tous, car la po lé 

m i q u e r é c e m m e n t soulevée sur la ques t ion de 

savoir si la F r a n c e p e u t p r o d u i r e assez de che

vaux de g u e r r e , a résolu le p rob l ème év idem

m e n t en faveur des éleveurs f rançais . 

L 'É ta t a toujours fait p lus d'efforts, p lus de 

dépenses , p o u r amél io re r le cheval , p rop re aux 

r emon te s de l ' a rmée s u r t o u t , q u e p o u r perfec

t ionner et mul t ip l ie r toutes les au l res races do

mes t iques . C'est ce que l'on voit en lisant l 'h is 

toi re des h a r a s en F r a n c e . Nous emprun tons 

une par t ie de ce qui est relatif à cet te quest ion 

aux ar t icles pleins d ' in térê t , publ iés dans le Ma
gasin pittoresque (1). 

«Dans les t emps féodaux, les se igneurs avaient 

des ha ras privés, et ils élevaient des chevaux 

d ' a rmes . Sully l u i - m ê m e et n o m b r e d 'autres 

g rands se igneurs n e déda ignè ren t pas de consa

crer leurs soins à ces exploi ta t ions . Ce m o d e de 

p roduc t ion p a r u t cependan t insuffisant au com

m e n c e m e n t du seiz ième siècle. 

((En 1639, l e g o u v e r n e m e n t d e L o u i s XIII senti t 

la nécess i té de fonder des ha ras de l 'É t a t ; mais 

ce ne fut q u ' e n 1663 que Colbert organisa ces 

é tab l i ssements . Toutefois , il compr i t qu ' i l impor

tait de s 'adresser à 1 indus t r i e privée pour avoir 

le plus d 'étalons possible sans t rop grever le bud

get . L 'É ta t ache ta i t donc des étalons et les p la 

çait chez des par t icul iers m o y e n n a n t u n e p r i m e 

d 'en t re t ien , qui était d 'environ 300 francs par 

an pa r tê te de r e p r o d u c t e u r , en y c o m p r e n a n t 

que lques privilèges accordés aux déposi ta i res . 

« Colbert , après avoir eu r e c o u r s à l ' industrie 

privée p o u r l ' ent re t ien des é ta lons de l 'État , 

organisa u n sys tème de p r imes afin d 'encoura

ger les agr icu l teurs à se p rocu re r des r e p r o d u c 

teurs m o y e n n a n t des subvent ions suffisantes. Il 

résul ta de cet te combinaison que les éleveurs 

pouvaien t ê l re propr ié ta i res des étalons quand 

ils t rouva ien t le moyen de s'en p r o c u r e r ; q u a n d 

ils n e le pouvaient pas , les étalons de l 'Éta t leur 

é ta ient confiés m o y e n n a n t une r é t r ibu t ion qui 

leur é ta i t accordée pour les n o u r r i r et les soi

gne r . D 'un au t re côté, des haras et des dépôts 

d 'é ta lons furent fondés dans les l ieux les plus 

aptes à l 'élevage du cheval . P a r m i ces établisse

m e n t s , on r e m a r q u a le ha ras du Pin et celui de 

P o m p a d o u r . Le p r emie r fut créé à la fin du règne 

de Louis XIV, vers l 'an 1714, en Normand ie , 

p rès d 'Exmos , à peu de dis tance d 'Argen tan . La 

N o r m a n d i e , si r iche , si fertile, si p r o p r e à l 'éle

vage de bons chevaux, soit p o u r l ' a r m é e , soit 

pour divers au t re s services, ne pouvai t man

que r d 'a t t i re r l ' a t tent ion du gouvernemen t , et 

nu l pays n e convenai t m i e u x à la fondation d 'un 

ha ras . Celui du P i n contenai t un g rand n o m b r e 

d 'é ta lons et de j u m e n t s pou l in iè res . 

« Le Limous in avait la r épu ta t ion , b ien mér i t ée 

d 'ai l leurs, d 'élever de bons chevaux , moins forts, 

moins étoffés que ceux de la Normand ie , mais 

(1) Magasin pittoresque, Par i s , 1861 , p . 180 et s u i v . 
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plus lins et t rès -propres à la selle. Le gouve rne 

m e n t fonda aussi dans ce pays un ha ra s . Le châ 

teau et la terre de P o m p a d o u r furent choisis, sous 

le r ègne de Louis XV, p o u r y instal ler une co l 

lection d 'é ta lons et de poul in ières . Rien n e fut 

négligé pour faire réuss i r l ' ent re t ien et l 'élevage 

des an imaux de ce bel é tab l i ssement . 

« L e sys tème tel que Colbert l 'avait compr i s , 

fonct ionna i m m é d i a t e m e n t . Il offrait ce r ta ine

ment des avantages économiques incontes tables ; 

mais pour bien r épondre aux besoins du pays, , 

la science des ha ra s , la l umiè re qui doit tou jours 

éclairer toutes les opéra t ions , dans que lque 

carrière que ce soit , faisaient défaut. La quest ion 

adminis t ra t ive avait été résolue ; la ques t ion 

scientifique ne fut pas m ê m e mise à l ' é tude ; 

u n progrès sér ieux devait donc être difficile, 

sinon imposs ib le . La F r a n c e con t i nua à m a n q u e r 

de chevaux , ma lg ré ses efforts et ses dépenses 

pour les mul t ip l i e r et les amél io re r . On peut 

s 'assurer de la réal i té de ce fait en consul tan t les 

arrêts du conseil du roi de 1 0 8 3 , 1 6 8 9 , 1 6 9 3 , 
1 7 0 5 , 1 7 0 6 , n o t a m m e n t le r è g l e m e n t de 1 7 1 7 , 
publié un demi-s ièc le après la fondation des i 
haras , et où se t rouven t ces l ignes : « L 'épu ise -

« m e n t de chevaux dans lequel les dern iè res | 

« guerres on t mis la F r a n c e , et la nécessité d'y 

« faire renais t re l ' abondance , t an t pour l 'ut i l i té | 

» du c o m m e r c e in té r i eu r que pour le service des 

« troupes du roy en paix et en gue r r e , d e m a n -

e< deroi t peu de discours p o u r prouver de quelle 

« impor tance il est p o u r le bien de l 'Estat de 

« s 'appliquer au res tabl issernent des ha ra s , si 

« l 'exemple du passé et le pré judice ex t rême q u e 

« le royaume a souffert de l ' abandon où ils ont 

(i esté pour le défaut de secours nécessaires 

« n 'exigeoient de t ra ic ter la mat iè re en détail et 

« d 'expl iquer les règles que l 'on doit suivre dans 

(i une affaire de cet te conséquence , la possibilité 

« dans l 'exécution, et les avantages qu i en résul-

« te ron t . 

« Messieurs les in t endan t s conviendront sans 

« peine que r ien n 'es t plus nécessaire au royaume 

« que l'élève de chevaux de tou te espèce p o u r les 

« besoins, et que dans les Esta ts les mieux gou-

« veinez on les y compte au n o m b r e des p r ê 

te mières r ichesses. 

« Que le m a n q u e de chevaux a fait connois t re 

ce ces vérités d 'une m a n i è r e bien sensible dans 

« ces dern iers t emps , où l 'on s'est vu r édu i t à 

« t ra i ter l 'argent à la ma in avec les juifs p o u r 

ci tous les besoins de la cavalerie des d ragons , de 

« l 'art i l lerie, des vivres et m e s m e de la maison 

« du roy, d'où il s'est ensuivi la nécess i té de re-

IÎHEHM. 

« cevoir de t ou t e main et de p r e n d r e au hasa rd 

« des chevaux t rès médiocres p o u r ne pouvoi r 

« t rouver mieux , et de voir par t i r du r o y a u m e 

« des s o m m e s i m m e n s e s qui non - seu l emen t y 

« seroient d e m e u r é e s si le r o y a u m e s'estoit 

« t rouvé peuplé de chevaux, ma i s qui , pa r une 

« c i rcula t ion nécessaire , se se ro ien t r épandues 

ce en une infinité de ma ins et a u r o i e n t m a i n t e n u 

a les peuples dans l ' abondance et dans le pou

ce voir d 'acqui t te r les charges de l 'Estat . 

ce Les gens de guer re du p r e m i e r o rd re et une 

« infinité de m a r c h a n d s de chevaux e t au t r e s , 

o consul tés sur ce sujet , on t es t imé ce l te évacua-

« tion à plus de cen t mil l ions p e n d a n t les deux 

« dern ières guer res p o u r les r e m o n t e s seu le -

ce m e n t . Ce seul objet est d ' u n e assez g r a n d e 

ce cons idéra t ion pour devoir a t t i r e r l ' a t tent ion de 

e< mess ieurs les i n t endan t s , sans par le r des che-

ce vaux de carrosse que l'on t i re de Hol lande et 

« des Pays-Bas p o u r l 'usage des par t i cu l ie r s ( 1 ) . » 

ce Ainsi d o n c , après u n demi-siècle d'efforts et 

d 'expér iences , le sys tème des h a r a s de Colber t 

ne p rodu is i t a u c u n résul ta t h e u r e u x , n o n parce 

q u e son rouage adminis t ra t i f fonct ionnai t ma l , 

nous le croyons , au con t ra i r e t rès -bon, mais 

parce qu' i l n ' eu t pas à s'a disposi t ion la science 

qu i seule pouvait condui re l ' expér ience à b o n n e 

fin. Disons tou t d ' abord , p o u r ê t re ju s t e , que la 

sc ience de la zoologie était loin de ce qu 'e l le est 

a u j o u r d ' h u i . Belon avai-t vécu, il est vrai, un 

siècle avant Colbert ; mais après ce natural is te 

éminen t , la science qu ' i l avait cul t ivée avec tan t 

de succès fut négl igée , et son é tude ne fut r e 

prise sér ieusement que lorsque BufTon paru t au 

Ja rd in des f i an tes de Par i s , en 1 7 3 0 . 

a Toutefois , si ce grand natura l is te , secondé par 

des col labora teurs qu' i l avait choisis, éleva la 

science de la na tu re à un degré de sp l endeur 

inconnu avant lui ; si ses immor t e l s t ravaux 

firent c o m p r e n d r e les ressources immenses q u e 

la na ture offre à l ' h o m m e ; si, pendan t q u e 

L inné disait en Suède que « la connaissance des 

et trois règnes de la na tu re app l iquée à no t re 

« b ien-ê t re étai t le moyen de r end re la vie 

ce h u m a i n e plus douce à passer sur la t e r r e , » 

Buffon avançai t en F rance que ce l ' h o m m e igno-

e< rait tou t ce que la na tu re peu t et ce qu' i l peut 

<• sur elle, et que nous n 'usons pas à b e a u c o u p 

ce près de toutes les r ichesses qu 'e l le nous of-

« fre : » l ' idée d 'appl iquer l 'é tude de la n a t u r e au 

( I) Mémoires du conseil du dedans du royaume, pour ser
vir d'instruction à messieurs les intendants et cornmismiies 
de'putes dans les provinces du royaume, touchant le relu-
blissement des hurus. {Règlement des hurus, 1717, prge 74.) 
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L E S S O L I P È D E S . 

pe r fec t ionnemen t de nos a n i m a u x domes t iques 
en généra l , et n o t a m m e n t d u cheval de g u e r r e , 
n ' a j ama i s été b i en compr i se . Une seule race a 
été é tudiée par Dauben lon , l ' ami et le co l labora
t e u r de Buffon. Cet te r ace est la race mér inos ; 
o r , nul pays au m o n d e n ' a de plus beaux mér i 
nos que la F r a n c e , grâce à l ' in tervent ion du 
natura l i s te qui fut l ' une des gloires les plus 
pu res de la F r a n c e au de rn i e r s iècle . Si le c h e 
val de gue r re avait é té é tud ié su ivan t le m ê m e 
p rocédé que le mér inos ; si, c o m m e le fit l 'État , il 
y a un siècle, on s 'était adressé à la sc ience de la 
n a t u r e p o u r amél io re r le cheval c o m m e pour 
amél iorer le mér inos , la cavaler ie française serait 
au jou rd ' hu i la m i e u x m o n t é e de l ' E u r o p e . La 
F r a n c e r é u n i t tous les é l émen t s phys iques né
cessaires p o u r faire de t r è s -bons chevaux de 
g u e r r e ; mais on s'est tou jours bo rné à des 
moyens adminis t ra t i fs en dehor s de la science 
spéciale au sujet qu 'on a voulu t ra i te r , et on est 
res té dans le vague , dans les ince r t i tudes qui se 
son t pe rpé tuées j u s q u ' à ce j o u r . On n 'en sor
t i ra que pa r le concours de la sc ience de la n a 
tu r e . 

« L e s prescr ip t ions du r è g l e m e n t de 1717 ne 
furent pas plus f ructueuses que celles qu i les 
avaient p récédées . Bourge la t , qu i fonda les éco
les vétér inaires a u mi l i eu du dern ie r siècle, De-
lafond-Poulot i en 1739, P ré seau de Dompie r re à 
la m ê m e époque , écr iva ient pour s ignaler au 
pays ce qu i étai t déjà b ien c o n n u d 'a i l leurs , que 
la p roduc t ion de nos chevaux de gue r re était 
dans de mauvaises cond i t ions , e t que tou t ce 
q u ' o n avait fait depuis plus d ' u n siècle p o u r l'a
mél iore r avait é c h o u é . 

« E n 1790, la Cons t i tuan te s u p p r i m a les haras 
c o m m e inut i les , pu i squ ' i l s n 'avaient j a m a i s pu 
r é p o n d r e , après cen t v ing t -c inq années d 'exis
t ence , au b u t q u e l 'Éta t s 'était p roposé en les 
fondant . 

«Cependan t l e g o u v e r n e m e n t de la R é p u b l i q u e 
française ne t a rda pas à s 'apercevoir q u e la p r o 
duc t ion du cheval de gue r r e ne pouvai t pas se 
passer d 'une in te rvent ion du g o u v e r n e m e n t . Le 
pays n 'é ta i t pas éclairé sur la ques t ion de son 
pe r fec t ionnement e t de sa mul t ip l ica t ion ; il lui 
fallait donc u n e di rec t ion et des e n c o u r a g e m e n t s . 
Diverses opinions furent émises à ce sujet. Enfin 
u n déc re t de l 'Empi re réorganisa les h a r a s . Mais 
cet te fois, l ' idée de faire concour i r la science à 
la prospér i té des é tab l i ssements à créer fut 
émise . Le déc re t est d u 4 ju i l le t 1806. Dans l'ar
ticle 1 e r , on lit : « Il y aura six ha ra s , t r en te 
dépôts d 'étalons, deux écoles d'expériences. » Les 

ha ras e t les dépôts d 'é ta lons furent fondés; mais 
les écoles d ' expér iences n e l 'ont j a m a i s é té . C'est 
là ce qui expl ique p o u r q u o i les ha ras n ' o n t pas 
mieux r é p o n d u au b u t p roposé par le gouverne 
m e n t après qu ' avan t l eu r suppress ion . Le pro
grès , dans q u e l q u e ca r r i è re , dans q u e l q u e indus
trie que ce soit, ne peu t ê t re p rovoqué que par 
le savoir spécial dont il d é p e n d . Les sciences 
phys iques , c h i m i q u e s , m a t h é m a t i q u e s , na ture l 
les, e t c . , e t c . , appl iquées aux a r t s et m a n u f a c 
tu re s ; les écoles créées à la fin du de rn ie r siècle 
pour les r é p a n d r e dans le pays, dans les centres 
industr ie ls , on t eu p o u r conséquence les progrès 
immenses q u e nous avons faits depuis soixante 
ans dans nos m a n u f a c t u r e s , dans nos atel iers de 
tou t o r d r e , dans nos chan t i e r s , dans nos arse
n a u x de t e r r e et de m e r , dans la m a r i n e , dans 
l ' a r m é e , dans nos voies de c o m m u n i c a t i o n , etc . 
Que les h a r a s soient conservés ou dé t ru i t s , que 
ce soit l ' indus t r ie privée ou l 'État qui s 'occupe 
de la mul t ip l ica t ion ou du per fec t ionnement du 
cheval de gue r re , j a m a i s on n e r é p o n d r a aux be
soins d u pays , si le savoir spécial du mét ie r d 'é
leveur ou de l ' admin i s t r a t eu r n e guide pas les 
opéra t ions adminis t ra t ives ou celles d 'élevage. » 

Sous la m o n a r c h i e de Ju i l le t , nos r ég imen t s 
de t roupes à cheval , don t l'effectif s'élevait 
à 54,000 chevaux , c o n s o m m a i e n t c h a q u e année , 
sur le pied de paix, environ 10,000 chevaux . 
Les product ions cheval ines de la F r a n c e sont in 
suffisantes p o u r les fou rn i r , et on est obligé 
d 'en ache t e r annue l l emen t une grande par t ie en 
Al lemagne , en Be lg ique , en Ang le t e r r e e t en 
Suisse , p r i nc ipa l emen t des chevaux à deux fins, 
c 'es t -à-di re pouvant servir p o u r le carrosse et 
pour la cavaler ie . C'est s u r t o u t des races n o 
bles que nos voisins approvis ionnent nos m a r 
chés , pa r ce qu 'el les sont moins avantageuses à 
élever p o u r les fe rmiers . Nos ressources , si elles 
sont infér ieures sous le r a p p o r t de la qual i té , 
sont impor t an t e s pa r le n o m b r e ; e l à cet égard 
nous tenons à p e u près le mi l ieu en t re les divers 
Éta ts de l ' E u r o p e . 

« La popula t ion cheva l ine , dit P . Gervais (1), 
a u g m e n t e p ropo r t i onne l l emen t à la populat ion 
h u m a i n e ; m a i s , suivant les pays , elle est avec 
cet te de rn iè re dans u n r appor t var iable . Le Da
n e m a r k compta i t , en 1 8 1 8 , 43 chevaux pour 
100 h a b i t a n t s ; en 1825, le Hanovre en compta i t 
13 pour 100 ; la Suède , en 1 8 3 2 , 1 2 et d e m i ; la 
Suisse , en 1827, 12 p o u r 100; la Ho l l ande , 
en 1806, 1 3 ; la P rus se , en 1843, 10 et d e m i ; le 

(1) P. Gervais, Hist. nat. des mammifères, Paris, 1855, 
t. II, p. 147. 
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royaume de Nap les , en 1835 , 1 0 ; l 'Ecosse, 

en 1831, 10 é g a l e m e n t ; la F r a n c e ne vient qu 'à 

la su i te , re la t ivement par lan t : le r a p p o r t en t re 

les hab i t an t s et les chevaux est de 8 pour 100 ; 

m a i s , ainsi qu ' i l r ésu l te d ' un r a p p o r t f a i t , 

en 1848, par le généra l de Lamor ic i è re , au n o m 

du conseil supé r i eu r des Haras , elle a au-dessous 

d'elle la Toscane , l 'Angle te r re , le W u r t e m b e r g , 

la Pologne , la B e l g i q u e , l ' I r lande , la Saxe , 

Bade, la Sa rda igne , les Provinces rhénanes , 

l 'empire d ' A u t r i c h e , la B o h ê m e , la Hongr ie , le 

P iémont , le r o y a u m e lombardo-véni t ien , la S i 

cile et l 'Espagne . » 

Notre populat ion cheval ine dépasse de deux 

c inqu ièmes celle de l 'Angle ter re , et à peu près 

du double celle d e l 'Au t r i che . 

On l 'évalue au n o m b r e total de 3,000,000, ce 

qui donne u n chiffre b r u t supé r i eu r à celui des 

autres Éta ts e u r o p é e n s , sans en excepte r la 

Prusse qu i ne compta i t , en 1843, que 1,564,000 

chevaux. E n 1816, l 'Aut r iche n ' e n avait que 

1,200,000, e t l 'Angle terre 900,000 en 1823. La 

richesse cheva l ine de la Russie n 'es t pas connue . 

« D'après l ' enquê te de 1829, di t Youa t t (1), la 

France possédai t 2,400,000 chevaux de t ou t e na 

ture . Le n o m b r e des j u m e n t s é ta i t de 1 ,227,781, 

et, pa rmi ces chevaux, la p l u p a r t é ta ien temployés 

à l 'état de h o n g r e s , et s e u l e m e n t un quar t , au 

plus, servait à la r ep roduc t ion de l 'espèce. En 

outre , la F r a n c e reçoi t annue l l emen t du dehors 

27,000 chevaux a m e n é s pour ê t re vendus i m m é 

dia tement ou d a n s le bu t exprès d ' amél io re r la 

race. 

« Les deux t iers des chevaux français sont e m 

ployés à u n travai l facile, et possèden t quelques 

gouttes de sang oriental dont la q u a n t i t é a u g 

mente g radue l l emen t et pour ra i t enco re aug

menter avec avantage . Un t iers des chevaux 

servent à un travail p é n i b l e ; 70,000 sont des 

chevaux de t r a i t ; à peu près le m ê m e n o m b r e 

sont inscrits c o m m e propres au service mi l i ta i re , 

bien q u e la moi t ié seu lement de ceux-ci fassent 

un service effectif. » 

Une au t r e s ta t i s t ique plus récen te et p lus 

détail lée de l 'espèce cheval ine en F r a n c e a fourni 

les chiffres suivants : 

Chevaux 1,271,3G0 valant 218,498,584 fr. 
Juments 1,174,231 — 174,709,081 fr. 
Poulains 352,635 — 24,626,011 fr. 

Enfin, d 'après les derniers d o c u m e n t s offi

ciels, l'effectif de la race cheval ine , qui était 

(1) Vouait, the Uùrse. Loiidon, 18G0. 

de 2,866,054 eu 1831 , s'est élevé à 3 ,313,232. En 

ca lculant sur le pied de 400 fr. la va leur du che

val français on a u n e s o m m e de 1,325 mil l ions 

représen tan t l ' ensemble de cet le p ropr ié té na t io

nale . « Dans la p roduc t ion cheva l ine ( l ) la t e n d a n c e 

de l ' adminis t ra t ion a été de r e s t r e indre de plus 

en plus l ' in tervent ion de l 'État et de déve lopper 

l ' industr ie pr ivée. L 'adopt ion de ce pr inc ipe a 

p rodu i t u n e h e u r e u s e et féconde t ransformat ion 

dans l 'élevage français. L 'É ta t mul t ip l i a i t en 

m ê m e t e m p s sous tou tes les formes ses e n c o u r a 

gemen t s : prix de courses , p r imes , concour s , 

écoles de dressage, exposi t ions . La faveur du 

publ ic a r épondu à ces efforts, et des sociétés se 

sont fondées p o u r a ider à l ' amél iora t ion d u c h e 

val f rançais . L ' indus t r ie du cheval p u r sang et 

celle d u cheval de t ra i t sont au j o u rd ' h u i en pleine 

voie de p rospér i t é . Celle d u cheval de demi - sang , 

res tée l ong t emps s t a t ionna i re , est en t r ée dans 

une phase nouvelle et ne ta rdera pas à affranchir 

la F r a n c e d u t r ibut qu 'e l le a dû payer jusqu ' i c i 

aux m a r c h é s é t r anger s . » 

Malgré notre supér ior i té n u m é r i q u e en c h e 

vaux, su r cer ta ins Éta t s , on est en droi t d e se 

d e m a n d e r quel le serai t no t re pénu r i e , si la gue r r e 

venait doubler la consommat ion d 'un aussi ind is 

pensable auxi l ia i re . Les haras na t ionaux , les dé 

pôts d 'é ta lons , ont sans d o u t e r e n d u de g rands 

se rv ices , et l e u r act ion sur l ' amél iorat ion du 

cheval, dans cer ta ines par t ies du t e r r i to i re , est 

déjà incontestable , grâce aux soins appor tés dans 

le choix des individus p r o d u c t e u r s . Mais on ne 

saurai t t r op se p r é o c c u p e r des moyens d ' a m é 

l iorer les races , afin de ré tabl i r l 'équi l ibre en t re 

la p roduc t ion et la consommat ion . 

Le p remie r moyen qu i se présente est d ' aug

men te r le n o m b r e des régénérateurs de racepure. 
C'est s eu l emen t de ces chevaux , qui p resque tou

jou r s un i ssen t aux qual i tés q u e donne le sang 

l 'avantage d 'une belle conformat ion, que l 'on 

p e u t a t t endre des p rogrès rapides et ce r ta ins . 

Les chevaux arabes sont ceux que l 'on doi t pré

férer ; car ils amél io ren t toutes les au t res r aces . 

L 'é ta lon des races mér id iona les n 'es t tout à 

fait p rop re à la m o n t e qu 'à l 'âge de six a n s ; ceux 

des races du Nord le sont à qua t r e a n s ; mais ra

r e m e n t on les m é n a g e j u sque - l à ; aussi la dégé 

nérescence de p lus ieurs de nos mei l leures races 

n'a pas d 'au t re cause que les accoup lemen t s p r é 

m a t u r é s . L 'é ta lon, quoiqu ' i l puisse saillir a isé

m e n t deux fois p a r jour , ne doit pas, si l 'on t ient 

à sa conservat ion, saillir p lus d 'une fois, encore 

(1) Progrès de la France sous le gouvernement impérial. 
Paris, 1860. 
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fnut-il lui donner , p e n d a n t la saison de la m o n t e , 

u n j o u r de repos tous les hu i t ou dix jou r s . A 

l 'âge de sept ans , un étalon suffit pour c i n q u a n t e 

ou cen t j u m e n t s . La mon te dure trois mois , du 

16 avril au 15 j u i l l e t ; elle p e u t c o m m e n c e r 

qu inze j o u r s plus tard dans les années où les der

n ie rs froids se sont pro longés j u s q u ' e n avril . 

Les j u m e n t s de trois ans sont bonnes à la r e 

p roduc t i on . La j u m e n t por te dix mois et demi à 

douze mois ; il vaut donc m i e u x la faire couvrir 

a u c o m m e n c e m e n t qu ' à la fin de la saison, afin 

que les poula ins naissent à u n e é p o q u e de l 'an

née où la m è r e peu t se refaire p r o m p t e m e n t 

avec de bon four rage ver t . Elle m e t bas un seul 

pe t i t qui v ient au m o n d e voyant, couver t de poils, 

p o u v a n t se teni r d e b o u t , et m a r c h e r après 

q u e l q u e s m i n u t e s . 

Le poula in est en é ta t de suivre sa m è r e neuf 

j o u r s après sa na issance . On le laisse t é t e r pen 

dan t c inq mois , et p e n d a n t ce t emps cour i r et 

j o u e r en l iberté ; puis on le sèvre peu à peu , 

après lui avoir appr is à m a n g e r t ou t seul. 

On sèvre o r d i n a i r e m e n t les poula ins à six 

m o i s ; on ajoute à leur ra t ion de fourrage de 

l 'avoine et des féveroles concassées . Le son, q u e 

b e a u c o u p d 'é leveurs s 'obst inent à leur d o n n e r , 

est p o u r le poula in u n e mauvaise n o u r r i t u r e ; ils 

m a n g e n t avec plaisir les carot tes qu i , à l 'épo

q u e du sevrage, leur conviennent par fa i tement ; 

p e n d a n t t ou t le res te de l 'é levage, on peu t s'abs

t en i r de leur donne r du grain : la n o u r r i t u r e 

semble alors moins coû teuse ; mais , c o m m e en 

l eu r donnan t une ra t ion m o d é r é e d 'o rge ou d'a

voine on peut gagner u n e année en t i è re sur leur 

comple t déve loppement , la n o u r r i t u r e au gra in 

n 'es t pas , au to ta l , b eaucoup plus coûteuse que 

l ' au t re ; elle forme, tou tes choses égales, de bien 

mei l leurs élèves. 

La ra t ion jou rna l i è r e d 'un poula in de un à 

deux ans, n o u r r i à l ' écur ie , est à peu près de : 

Foin S",500 
Paille 3i>,500 
Avoine ou orge alternativement 4 litres. 

L'âge et la force de l ' an ima l modif ient ces d o 
ses approx imat ives . Quand le cheval a at teint 
sa q u a t r i è m e a n n é e , ces doses deviennent : 

Foin 7 kil. 
Paille 7 — 
Avoine ou orge 8 litres. 

Les j u m e n t s ne reçoivent , d 'hab i tude , que les 
t rois quar t s de la ra t ion donnée aux chevaux ; la 
ra t ion des étalons est a u g m e n t é e d 'un t iers pen

dan t la m o n t e . On ne c o m p r e n d pas pourquoi 
beaucoup d 'é leveurs c ro ient a ider au bon succès 
de la m o n t e en faisant j e û n e r les j u m e n t s avant 
de les faire saillir ; c 'est un pré jugé nuisible à la 
r ep roduc t ion de l 'espèce cheval ine. 

P lus ieurs éleveurs de chevaux, en Normand ie , 
ont adop té p o u r les poula ins qu i doivent ê t re 
vendus à l 'âge de qua t re ans , u n e m é t h o d e vi
c ieuse et aussi nuis ible à l ' an imal qu ' à la bourse 
de l ' ache teur . A par t i r de l 'âge de d i x - h u i t mois 
j u s q u ' à celui de deux ans , les j eu n es a n i m a u x 
sont employés aux t ravaux de la c a m p a g n e , n 'ont 
q u ' u n e n o u r r i t u r e insuffisante à leur développe
m e n t , et par conséquen t r e s ten t maigres et fai
bles . C'est à cel te époque de la vie c e p e n d a n t que 
l ' an imal doit recevoir la n o u r r i t u r e la plus sub
stantielle p o u r acqué r i r la force o r g a n i q u e qui 
lui est dépar t ie dans l 'o rdre de la na tu r e . 

Quand vient le m o m e n t de la vente , on place 
les chevaux dans des écur ies chaudes et t r è s -
sombres , où on les enveloppe de larges couver tu
res en toile ; pendan t les qu inze p remie r s jours 
on leur m é n a g e encore la n o u r r i t u r e p o u r les 
laisser reposer ; puis on l ' a u g m e n t e g radue l l e 
m e n t , et enfin on la r end excessive. Le j o u r et la 
nu i t les subs tances les plus nour r i s san tes sont 
adminis t rées avec profusion ; l 'orge c revée , l 'a
vo ine , les féveroles, les pois, les p o m m e s de 
t e r re , le blé bouil l i , la farine d 'orge, les carol tes , 
le sainfoin, garnissent con t inue l l emen t le r â t e 
lier et les mangeo i r e s . 

Au b o u t de qua t re -v ing t -d ix à cen t j o u r s , l'a
n imal ainsi fêté e t empâ té a pr is un magnif ique 
e m b o n p o i n t ; il a le poil b r i l lan t , l 'œif vif et une 
g r a n d e v igueur qu ' i l manifeste pa r des sauts 
joyeux , aussi tôt qu ' i l est sorLi de sa pr ison ob
scure et qu ' i l est exposé au grand j o u r . 

L ' a m a t e u r qu i est venu se pourvoi r d 'un bon 
cheval de t i lbury ou de ca lèche , se réjouit de 
l ' a rdeur de l ' an imal , l ' achète à b e a u x deniers , et 
l 'envoie à Par i s p o u r le s o u me t t r e à la mut i l a t ion 
di te queue à l'anglaise. Mais il compte sans les 
accidents que ce dange reux rég ime r en d n o m 
breux ; l ' an imal m e u r t fort souvent en r o u t e . 

Ages .—Dans la p remiè re année , le cheval est 
couver t d ' un poil la ineux ; il a u n e c r in iè re 
cou r t e , d ro i te , c r épue ; la q u e u e est de m ê m e . 
Dans la seconde année , les poils p r ennen t plus 
de l u s t r e ; la c r in iè re eL la q u e u e s 'al longent e t 
dev iennent plus lisses. 

On r econna î t l 'âge du cheval à ses dents inci
sives, et ces dents sont placées dans l 'ordre sui
van t , à la par t ie a n t é r i e u r e de c h a q u e mâcho i re : 
p inces ou incisives méd ianes , coins, coins m i -
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toyens, p i n c e s ; et l ' ensemble de ces dents repré

sente, dans les j eunes chevaux, u n demi-cerc le 

qui se déforme avec l 'âge. Le poula in naî t c o m 

m u n é m e n t sans den t s , et lorsqu ' i l en a, ce sont 

deux mola i res . Les p inces sor tent de six à h u i t 

jours après la na i ssance , les mi toyennes {fig. 174) 

Fig. 1T4. — Les incisives du poulain, du 30 e au 40 e jour. 

de t rente à q u a r a n t e jours , les coins de six à hui t 

mois. Les incisives de la mâcho i re supér ieure 

paraissent o rd ina i r emen t les p r emiè re s . Les 

pinces inférieures de lait sont toujours rasées à 

dix mois ; les mi toyennes , à douze ; les coins, de 

quinze à vingt qua t re (fig 175). A ce dern ie r ter-

Fig. 175. — Mâchoire d'un poulain de 20 mois. 

me, les pinces supér ieures sont p resque ent ière
men t rasées, et la cavité s'est effacée sur les in 
cisives de lait, qui se rapet i ssent , à c o m m e n c e r 
par les p inces ; elles j aun issen t , se déchaussen t , 
s 'ébranlent et t o m b e n t p o u r faire place aux 
dents d 'adul te . Les pinces de celles-ci sor tent 
de deux ans et d e m i à t rois ans (fig. 176) ; les 
mi toyennes , de trois ans e t d e m i à qua t re ans , et 
les coins, de qua t re ans et demi à cinq ans (fig.i'l). 

Un poulain de t rois ans doit avoir qua t re incis i 
ves d 'adul te ; celui de qua t re ans , h u i t dents pa
rei l les . 'Le poulain de c inq ans n ' a plus de dents 
incisives de lai t ; ses c rochets son t sortis, et l 'on 
dit alors q u e l'animal a tout mù. Toutes ses 

dents sont c r euses ; mais leurs cavi tésdoivents 'e f -
facer success ivement c o m m e cela a eu lieu p o u r 

Fig. ]7G.— Les incisives inférieures, de 2 ans et demi 
à 3 ans. 

les dents de lait, et voici ce q u ' o n observe : A 

six ans il y a effacement de la cavité des p inces 

Fig. 177. — Le cheval prenant 5 ans. 

infér ieures pa r l 'usure de ses bords ; à sept, effa

cemen t des m i t o y e n n e s ; à hu i t , effacement des. 

coins (fig. 178), et c'est alors qu ' on dit vulgaire-

Fig. 178. — Les incisives inférieures à 8 ans. 

m e n t q u e le cheval a rasé ou qu' i l est hors d 'âge. 
Toutefois , on suit toujours l 'apprécia t ion de cet 
âge . Ainsi l 'effacement de la cavité sur les p in -
Ces supér ieures ind iquera neuf ans , sur les m i -
loyenues dix, sur les coins onze à douze . A treize 
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ans tou tes les incisives sont a r rondies et les côtés 

des p inces s ' a l longent ; à qua to rze , les pinces in -

Fig. 179. — Les incisives inférieures à 11 ans. 

fér ieures sont c o m m e t r i angu la i r e s , et les m i 
toyennes s 'a l longent sur les côtés ; à qu inze , les 

Fig. 180. — Les incisives inférieures à 15 ans. 

mitoyennes c o m m e n c e n t à devenir t r iangula i res 

(fig. 180) ; à seize, elles le sont t ou t à fait, et les 

coins c o m m e n c e n t à p r end re la m ê m e forme ; à 

Fig. .181. — Mâchoire inférieure du cheval arrivé à 
l'extrême vieillesse. 

dix-sept , il y a t r i angu la r i l é complè te des incisi
ves de la mâcho i r e s u p é r i e u r e ; à dix-huit , les 
par t ies latérales de ce t r iangle s 'a l longent s u c 
cessivement des p inces aux mi toyennes et aux 

co ins ; à dix-neuf, les p inces inférieures sont 

aplat ies d 'un côté à l ' au t re ; à vingt , les mi toyen

nes ont la m ê m e forme ; à v ing t -un , cet te forme 

se m o n t r e aussi dans les coins (fig. 181), et , à 

par t i r de là, les indices font en t i è r emen t défaut à 

l 'ohservat ion. 

A six a n s le profil de la b o u c h e m o n t r e les 

Fig. 182. — Profil de la hnuche à 6 ans. 

dents d ' ap lomb (fig. 182). Mais cet te posi t ion se 

p e rd avec l 'âge (fig. 183). 

Fig. 183. Profil de la bouche à un âge avancé-

La durée de la vie moyenne des chevaux ne 

saura i t ê t re bien a s s ignée ; elle varie suivant le 

pays, suivant les hab i tudes des na t ions qui savent 

plus ou moins b ien employer le cheval . E n 

m o y e n n e , on peu t dire qu 'e l le est de quinze à 

t r en te ans . 

Le cheval peut a t t e indre q u a r a n t e a n s ; mais , 
d 'o rd ina i re , il est t e l l emen t ma l t r a i t é q u ' à vingt 
ans il est vieux. 

On en a vu a t te indre c inquan te ans (Buifon), 
so ixante -c inq et m ê m e soixante-dix ans (Pline) ; 
Old Billy, dont la tête est déposée au Muséum 
de Manches te r , a dépassé soixante-deux ans . 

En F r a n c e , le n o m b r e constaté des décès est 
de 1 sur 12 ou 13, ce qui donne une vie m o y e n n e 
de douze ans par cheval , r e m a r q u e tou t à l 'éloge 
de l ' human i t é des F rança i s ou de . la v igueur de 
leurs chevaux, car la vie moyenne du cheval en 
Angle te r re esl infér ieure de deux ans au moins . 
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Voici u n exemple r écen t de longévité chez le 

cheval. E n novembre 1862 est m o r t le doyen 

des chevaux de t r o u p e angla is . Bob le Crimëen. 
11 c o m m e n ç a son service dans un r é g i m e n t de 

hussards , le 2 oc tobre 1833 ; il figura pendan t de 

longues années de paix avant de faire la c a m 

pagne de Cr imée ; il fournit la m é m o r a b l e charge 

de Balaklava, et pr i t par t aux batail les d'AIrna e t 

d ' I n k e r m a n n . Au r e tou r en Angle te r re , le généra l 

en chef défendit qu 'on le r é fo rmât et lui assura 

u n e re t ra i te honorab le dans la caserne du dépôt 

du r ég imen t . 

Le cheval que m o n t a i t le fe ld-marécha l Lacy, 

dans la guer re de T u r q u i e , fut soigné par o rdre 

de l ' empereur d 'Au t r i che , e t arr iva j u s q u ' à qua 

rante-s ix ans . L 'évêque de Metz avait u n cheval 

âgé de c inquan te ans , et qui , j u s q u ' à que lques 

jours avant sa m o r t , fut employé à de légers tra

vaux. 

> Les voyageurs qu i vont visiter en été le p a r c 

de Tzarskoë-Selo (bou rg du Tzar ) , n e soupçon

nent point , p o u r la p lupa r t , q u e , dans un coin de 

celte belle propr ié té impér ia le , se t rouve un éta

bl issement , p robab l emen t un ique en E u r o p e , on 

peut m ê m e dire au m o n d e : c'est l 'Hôtel i m p é 

rial des chevaux invalides qu i ont eu l ' honneu r 

de porter leurs majestés czar iennes . Il existe, à la 

véri té, en Ang le t e r r e , u n e .maison de re t ra i t e 

analogue à celle-ci pour les s imples et reconnais 

sants par t icu l ie rs , mais on n 'y voit pas , c o m m e 

dans l ' é tab l i ssement russe , de c imet iè re avec mo

numents et inscr ip t ions . Les p ier res t u m u l a i r e s 

sont al ignées t r è s - r i g o u r e u s e m e n t . Chacune 

porte u n e indicat ion spéciale : le n o m de 

la mon tu re hono rée , celui du souvera in qui l'a 

i l lustrée, souvent la date de la naissance et celle 

de là m o r t de la pauvre b ê t e ; quelquefois , enfin, 

des faits h i s to r iques . A i n s i , sur l 'une de ces 

sépul tures , u n e ép i t aphe russe rappel le que là 

gît le cheval , ou p lu tô t l'ami, q u e mon ta i t 

Alexandre I " à son en t rée dans Par i s , à la tê te 

des a rmées all iées. 

Ce singulier Hôtel des invalides est parfa i te

men t adminis t ré . Chaque an imal , placé dans une 

très-confortable boxe, est fort bien nour r i et 

soigné. De t emps en t emps on lui p e r m e t d 'al ler 

se p romene r sur une large pelouse e n t o u r é e de 

palissades, et s i tuée tou t à côté du c imet iè re . 

MM. Blanchard et Augus te J o u r d i e r on t vu à 

Tzarskoë-Selo c inq pens ionna i res , don t l 'un, b ien 

conservé, quo ique âgé de dix-sept ans , était la 

fameuse j u m e n t anglaise, Victoria, q u e l ' empe

reur Nicolas a imai t beaucoup à monte r , 

En généra l , les chevaux qu i font le service 

personne l des e m p e r e u r s de Russie vivent long

t e m p s , parce qu ' i ls sont merve i l l eusemen t soi

gnés . Il faut avoir vu le service des écur ies p o u r 

s'en faire une idée . Le d i rec teu r ac tue l , M. le 

ba ron de Mayendorff, grand écuyer , est assisté 

d 'un Anglais n o m m é Moss ou Mors, t rès-habi le 

dans la fe r rure . Or, on sait tou te l ' inf luence 

q u ' u n e b o n n e fer rure a sur la durée d 'un cheval . 

E n 1859, à l 'Hôtel des chevaux invalides de 

Tzarskoë-Selo , il y avait enco re u n e bê le de 

vingt-cinq ans , dont les ap lombs é ta ient aussi 

beaux q u e ceux d 'un j eune poula in (1). 

M a l a d i e s . — Le cheval est exposé à de n o m 

breuses malad ies . Les pr inc ipales sont Vêparmn, 
u n e t u m e u r avec ankylose de l 'a r t icula t ion t ib io -

ta r s ienne ; la gourme ou gonflement des glandes 

sous-maxi l la i res ; la gale, é rup t ion sèche ou h u 

m i d e , qu i fait t o m b e r les poils ; la morve, inf lam

mat ion de la muqueuse nasale , t r ès -con tag ieuse , 

m ê m e p o u r l ' h o m m e ; le vertigo, in f lammat ion 

c é r é b r a l e ; la cataracte grise et la cataracte noire, 
toutes deux incu rab l e s , et d ' au t re s enco re . Dans 

les in tes t ins et dans les naseaux se logent des 

larves d 'œstres ; dans les r e in s , dans les yeux , 

on t rouve des enLozoaires; dans la p e a u , des poux 

et des m i t e s . 

C'est au cheval qu ' i l faut r e m o n t e r pour t rou

ver l 'or igine du virus préservat i f de la variole : 

le cowpox (picote de la vache) a p o u r or ig ine le 

horse pox (picote d u cheval). J e n n e r l 'avait di t , 

et les faits sont venus d é m o n t r e r qu' i l avait ra i 

son. Du cheval , ce virus se c o m m u n i q u e à la 

vache p o u r , d e l à , ê t re t r an s p o r t é chez l ' h o m m e ; 

mais c o m m e l ' in te rmédia i re n 'est pas indispen

sable à la réussi te de l ' inocula t ion , on a c o m 

m u n i q u é d i r ec t emen t du cheval à l ' h o m m e le 

horse pox, et le succès a été comple t (2). 

L e cheval se s o u m e t avec in te l l igence aux 

opéra t ions ; cependan t on est souvent obligé de 

r ecou r i r à u n ensemble de moyens de c in ten

t ion (Jig. 184). On se sert en pa r t i cu l i e r J u tord
riez ou torche-nez. C'est u n bâ ton p e r c î à l 'une 

des ex t rémi tés d 'un t rou dans lequel on engage 

une grosse ficelle pliée en doub le de m a n i è r e 

que d ' un côté elle fasse une anse et de l ' au t re 

soit a r r ê t ée par u n n œ u d à chaque bou t . On 

saisit dans cet te anse le nez ou l 'oreille de l 'ani-

(I) Tzarskoë-Selo est situé à 21 kilomètres de Saint-
Pétersbourg : un chemin do fer y conduit. C'est In rési
dence favorite d'Alexandre II au printemps et en automne. 

\1) Voy. Bousquet, Bulletin de l'Académie de médecine, 
Paris, 1862, t. XXVII, p. 835 et suiv. —Chauveau, Vaccine 
dite primitive (Bull, de l'Acad. de méd. Paris, 186G, 
t. XXXI, p. 1111). 
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Fig. 181. Ensemble des moyens de contention. 

n i m a l , et l 'on to rd j u squ ' à ce q u e la Couleur 
soit p r o d u i t e . 

Les entraves sont de longs m o r c e a u x de 
bois po r t an t à c h a q u e ex t rémi té un l ien ou 
bande de cuir plat , qu i se fixe au moyen d ' u n e 
boucle a u t o u r du p a t u r o n , et qu i est pourvu 
d 'un anneau de fer p o u r le passage d 'un lacs 
bu d ' u n e corde à l 'aide de laquel le il est facile 
de r éun i r soit les qua t re m e m b r e s , soit deux 
s e u l e m e n t . 

I > e a t i n é e d u c l i e T a l . — « Combien le sor t du 

cheval est va r i é ! dit Sche i t l in . La p lupar t , a imés 
e t nour r i s d 'avoine q u a n d ils é ta ient j e u n e s , n e 
reçoivent plus dans leur vieillesse que de m a u 
vais foin et des coups, e t sont a t te lés à des t om
be reaux . On a versé des l a rmes su r la m o r t de 
p lus d 'un cheval , et plus d 'un aussi a eu son 
t o m b e a u en m a r b r e . » 

P a r m i les na t ions anc iennes et m o d e r n e s , les 
chevaux se sont souvent a t t i ré des h o n n e u r s , et 
quelquefois m ô m e on les a vus devenir l 'objet 
à'un culle par t icu l ie r : les Hébreux consacra ien t 
ces a n i m a u x à l 'É t e rne l ; les Pe r sans avaient la 
m ô m e c o u t u m e , et Hérodo te r acon te q u ' u n che
val sacré s 'étant noyé dans le Gindes, Cyrus 
m e n a ç a ce fleuve de sa colère. Les Scy thes , à ce 

- que rappor te le m ô m e au t eu r , possédaient aussi 
des chevaux sacrés , et ils en immola i en t parfois 
u n e c inquan ta ine sur le t o m b e a u de leurs rois , 
avec au tan t de cava l ie r s ; enfin, les Germains en 
nour r i s sa ien t pour t i rer des présages . 

Au rappor t de Pal las , dans p lus ieurs cont rées 
de la Tar t a r i e , on consacrai t encore parfois des 
chevaux aux divini tés . Dans la S ibér ie , cela a 
lieu sur l ' o rdonnance du K h a n et dans le bu t de 
faire p rospé re r les t roupeaux . Le magic ien choi
si t le cheval qui doit Être préféré, et quand il est 
devenu sacré , tous les p r i n t e m p s on le lave avec 

du lai t et de l ' abs in the , on le pa r fume , et il est 
embel l i de r u b a n s de diverses cou leurs , q u e l'on 
passe dans sa cr inière et dans sa queue , puis il 
est mis en l iber té . 

L ' e m p e r e u r Luc ius Vérus avait u n cheval 
n o m m é Volucris ; il lui faisait d o n n e r des raisins 
secs et des pis taches au lieu d 'o rge , et il portai t 
son por t ra i t en or sur ses vê temen t s . 11 le fit con
du i re u n e fois, couver t d 'une housse de p o u r p r e , 
dans le palais de T ibè re . 

Le cheval de Caligula est p lus connu q u e Vo
lucris ; il s 'appelait Incitatus. L ' e m p e r e u r , la 
veille des j e u x du c i rque , envoyait des soldats 
p o u r o rdonner le s i lence dans le voisinage, afin 
q u e son cheval favori d o r m î t p lus t r anqu i l l e 
m e n t . Il fit faire à cet an ima l une écur i e de mar 
bre , u n e auge d ' ivoire, des ha rna i s de p o u r p r e , 
des colliers de perles. Il lui faisait servir d u vin 
dans un vase d 'or . 11 lui donna une ma i son com
plète , des esclaves, des m e u b l e s , il voulu t q u ' o n 
allât m a n g e r chez lui e t l ' invitait souvent à sa 
table . Il ju ra i t pa r sa vie et par sa for tune . T o u t le 
m o n d e sait qu ' i l voulut le faire n o m m e r consul 
et qu ' i l eû t exécuté ce projet ex t ravagant s'il eût 
vécu plus long temps ; mais on ne sait pas aussi 
g é n é r a l e m e n t qu' i l éleva ce cheval à la digni té 
pontificale. S 'é tant créé l u i - m ê m e pontife de sa 
propre divinité, il pri t Incitatus- p o u r collègue 
dans ce sacerdoce . 

Vérus construis i t à Volucris un t o m b e a u dans 
la vallée du Vat ican ; Adr ien lit bâ t i r à son c h e 
val favori, Borysthène, u n e t o m b e s u r m o n t é e 
d ' une inscr ip t ion qui nous est pa rvenue . 

« Les chevaux, dit Schei t l in , ont leur j eunesse 
p o u r s ' amuse r ; leur adolescence p o u r ê t re or
gue i l l eux ; l eur âge m û r p o u r travailler; l eurv ie i l -
lesse, où ils sont p lus paresseux, plus t racassés. 
Ils fleurissent, ils mûr i ssen t , ils se fanent ! » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Corbcil, Crtlc Fili, P a r i s , J . - F . B a i l l i i r e et F i l * , é i l i t . 

Fig. 135. — Schéma du tirage, chez le cheval. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e cheval est un des 

ins t ruments les p lus puissants de la civilisation. 
Plus une nat ion est r iche et culLivée, p lus elle 
possède de chevaux . 

On peu t croire que c'est, avant tou t , le service 
militaire qui a r e c o m m a n d é le cheval à l 'a t ten
tion de l ' homme. Aux p r e m i e r s t emps de la ci
vilisation, le cheval fut exc lus ivement u n instru
ment de guer re (Perses , P a r t h e s , Égypt iens , 
Numides , e tc . ) . Les p remie r s cavaliers n 'ont 
pu m a n q u e r de p r end re p r o m p t e r n e n t supér io 
rité sur leurs voisins ; et les succès des c o n q u é 
rants espagnols au Mexique et au P é r o u nous 
mon t r en t quel pres t ige la présence d 'un tel 
auxiliaire dut exercer , dans le p r inc ipe , sur les 
imaginat ions . Dans l ' an t iqui té g recque , la fable 
des cen taures en naqu i t , et l'on voit dans Homère 
en quelle h a u t e es t ime é ta ient t enus les chevaux 
de batail le des hé ros . Au jou rd 'hu i ils forment 
une pu issance de gue r re . 

Au d é b u t des sociétés h u m a i n e s , le cheval n 'a 
sans doute élé employé qu 'à po r t e r . Les routes 
carrossables, les c a n a u x , les t ranspor t s sur les 
rivières par le halage, les usines créées par l ' in
dustr ie moderne , les messager ies , le rou lage , le 
matér ie l des a r m é e s t ranspor té pa r des véhicules 
à roues , tou t cela n 'exis ta i t pas, et ce bel an imal 
ne pouvait ê tre employé que c o m m e bfile de 
s o m m e , ou pour m o n t e r des cavaliers dans les 
combats ou les voyages. De nos jours encore ne 

l i l l l i l l l l . 

voyons-nous pas les peuples r e l a t i vemen t peu 
civilisés n e se servir du cheval que p o u r por te r 
l ' h o m m e ou des fardeaux ? Le peup le a rabe , 
par e x e m p l e , ne le soumet qu 'à ce service, et il 
est p robab le qu' i l en est de m ê m e dans tous les 
pays où la civilisation e u r o p é e n n e n 'a pas p é n é 
t ré . 

M. Houel (1) é tabl i t de m ê m e q u ' a u t e m p s des 
Romains il n'y avait que deux sortes de chevaux : 
le cheval de g u e r r e , et le cheval de s o m m e . Le 
cheval de t ra i t n 'é ta i t pour ainsi d i re pas c o n n u ; 
et les personnages les plus dis t ingués se la is
saient t r a îne r i n d o l e m m e n t pa r des bœufs . On 
prenai t grand soin de préserver ou d'enLretenir 
la v igueur et la vitesse du cheval de g u e r r e , 
et p o u r cela on recoura i t à la race africaine 
ou a rabe . Par l à , on se p r o c u r a le type de 
l 'espèce anglaise de Cleveland , le plus beau 
et le p lus pu issan t modèle du cheval de voi lure . 
Avec le t e m p s , on t rouva qu'i l avait trop de prix 
pour ê l r e a t l e l é , qu ' i l t rot tai t t r op hau t pour un 
long voyage, el g r adue l l emen t s ' inlroduisi t un 
animal d 'une a l lure p lus modérée . 

A u j o u r d ' h u i l ' agr icu l ture , l ' indus t r ie , le c o m 
m e r c e , e t c . , u t i l i sent le cheval c o m m e bêle de 
selle, de bât et de t i rage . 

Sous le nom de tirage, dit G. Colin (2), on dé

fi) Uonel, Des différentes espèces de chevaux eu France. 

Awandies, JHil 
(0 Colin, Traité de physiologie. Paris, 1870, 1. 1,2 e édition. 
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signe t an tô t l 'action de t i re r , t an tô t le résul ta t 
d e celle-ci : cet te express ion d o n n e u n e idée 
vra ie de l 'act ion re la t ivement à son effet, mais 
u n e idée très-fausse de son m é c a n i s m e ; car , 
l ' animal a t te lé , au l ieu de t i re r , ne fait que 
pousser une rés is tance qu i , p lacée en a r r i è r e de 
lui , agit cependant c o m m e si elle était appl i 
quée soit en avant de ses épaules , soit à la pa r t i e 
a n t é r i e u r e de sa t ê t e . 

i ° Dans le t i rage au collier, la rés is tance 
s 'appl ique en avant des épaules pa r u n b o u r r e 
let annu la i r e plus ou mo ins large , c o n n u sous le 
n o m de collier et dest iné à l ' a t tache des t ra i t s 
qu i pa r t en t du fardeau à t r a îne r . 

11 y a à cons idérer dans ce t te espèce de t i rage 
t ro is choses, savoir : 1° la force de t r ac t ion , sa 
n a t u r e , son in tensi té e t le m é c a n i s m e d e son 
d é v e l o p p e m e n t ; 2° le m o d e d 'après lequel cet te 
force agit su r la masse du corps e t se t r a n s m e t 
à la résis tance à vaincre ; 3 D enfin la rés is tance 
en e l le-même et dans ses r appo r t s avec la p u i s 
sance mot r i ce . 

La force qui , dans l 'ac t ion de t i re r , l u t t e con
t r e u n e rés is tance plus ou mo ins cons idérab le , 
n 'es t au t r e chose que celle qu i m e t en mouve 
m e n t la masse du corps dans les divers genres 
de p rogress ion , mais elle a ceci de par t i cu l ie r : 
4° qu 'e l le dérive à la fois des m e m b r e s posté
r i eu r s e t des m e m b r e s a n t é r i e u r s ; 2° qu 'e l le 
s 'applique à u n e double rés is tance , le cen t re de 
gravité et le fardeau à t r a î n e r . 

Cel te force impuls ive , de b e a u c o u p supé
r i e u r e à celle qui m e t en m o u v e m e n t la masse 
du corps dans la progress ion s imple , dér ive 
d ' une source u n i q u e e t d ' u n m é c a n i s m e u n i 
forme. Quelle q u e soit son in tens i té , elle n 'es t 
p r o d u i t e que par u n seul m e m b r e à la fois, ca r 
les deux ne se t rouvent ensemble à l ' appui q u e 
d a n s Je pas d 'une ex t r ême lenteur et à l ' instant 
où l 'a l lure s 'engage. Elle est é v i d e m m e n t déve
loppée suivant u n e l igne qu i s 'é tend du pied au 
r a c h i s , en passant par les a r t i cu la t ions coxo-fé-
mora l e e t i l io-sacrée, l igne o b l i q u e de bas en 
h a u t et d 'a r r iè re en avant , fo rmant avec la t ige 
ver tébra le un angle d ' au tan t plus ob tus q u e les 
m e m b r e s sont plus près de la l imi te q u e leur 
dé ten te est suscept ible d ' a t t e ind re . Elle se trans
met de la par t ie pos té r ieure à la par t ie a n t é 
r i eu re du t r o n c , c ' es t -à -d i re de la c roupe aux 
régions co r r e spondan t au cen t re de gravité et à 
la résis tance que le collier app l ique en avant des 
épaules , par le rach is , su ivant la d i rec t ion D13 
(Jig. 185) qu i est p réc i sémen t la d i rec t ion g é n é 
rale de la rég ion do r so - lomba i r e . 

Dans le cheval a t te lé , le collier qui ceint la 
base de l ' enco lu re s ' appu ie en avant des épau
les, et n o t a m m e n t su r c h a q u e angle scapu lo-
h u m é r a l . Par l ' i n t e rmédia i re des t ra i ts qui , 
p a r t a n t du fardeau à t r a îne r , v i ennen t se fixer 
au t ie rs infér ieur d u h a r n a i s , la rés is tance à 
mouvoi r n 'es t p lus en a r r i è re de l ' an imal , elle 
est en avant de lui et app l iquée con t re ses épau
les, d é t e l l e sor te q u e l'effort des t iné à en t r a îne r 
le fardeau devient u n effort de propuhion, et 
n o n u n effort de traction, et que , par con
s é q u e n t , t o u t e la pu i ssance du q u a d r u p è d e 
est employée à pousser a u l ieu de l 'ê tre à 
tirer. 

Suivant les qual i tés de l eu r race , les chevaux 
son t t rès -d iversement employés . Les plus pet i ts 
chevaux , tels q u e c e u x d e s She t l ands , d 'Ouessant , 
de Corse, e l c , on t c h a c u n l e u r emplo i , c o m m e 
les p lus gros chevaux , dits Doulonais , Alsaciens 
ou F l a m a n d s , q u e l 'on conna î t auss i sous la dé 
n o m i n a t i o n de Chevaux de brasseurs; enfin les 
chevaux é t rangers m o n t r e n t e n c o r e des ap t i tudes 
spéciales, c o m m e nous le voyons par ceux d u 
nord de l 'Eu rope , de l 'Afrique, en par t icu l ie r 
d u Maroc, de l 'Arabie et de l 'Asie, soit en 
Tar t a r i e , ou en Chine , ainsi que par ceux des 
deux A m é r i q u e s . 

Le cheval est employé p o u r cul t iver les c h a m p s 
et p o u r en t r anspor t e r les p rodu i t s dans les m a r 
c h é s ; la c h a r r u e , chaque g e n r e de char ro i s , 
c h a q u e service de la fe rme, e t c . , c o m p o r t e n t des 
différences assez no tab les . 

Il es t ind ispensable p o u r t r a îne r les d i l igences , 
pour les postes , le rou l age , le ha l age su r les r i 
vières ou les canaux , les m a n è g e s dans les usines 
diverses , et j u s q u e dans les sou te r ra ins : les 
mines en emplo ien t des quan t i t é s cons idéra
bles . 

Les pet i tes voi tures e t les o m n i b u s de nos 
g randes villes, les messager ies , les voi tures de 
luxe et les a t te lages é légants , les manèges d ' é -
qui ta t ion , les p r o m e n a d e s , les voyages à cheval 
dans les pays qu i m a n q u e n t encore de routes 
carrossables , d e m a n d e n t à c h a q u e cheval des 
quali tés p ropres . 

La cavalerie , l 'ar t i l ler ie , le génie , le t ra in des 
équipages mil i ta i res , des a m b u l a n c e s , t ou t le 
maté r ie l de gue r r e , se se rvent d u cheval : les 
chevaux des différentes a r m e s sont différents. Le 
service de l 'art i l lerie exige aussi une race part i 
cul ière de chevaux . 

Chacun de ces services divers et variés exige 
du cheval des qual i tés spéciales, sans lesquel les 
il a t te int i n c o m p l è t e m e n t Je b u t proposé . Ainsi . 
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tantôt on veut qu ' i l soit beau , é légant , cheval de 

p a r a d e ; d ' au t res fois on lui d e m a n d e « n e 

grande force muscu l a i r e , b e a u c o u p de rés is tance 

aux fatigues, u n e b o n n e vue, de bons p ieds , de 

bons m e m b r e s ; on exige qu ' i l soit toujours ru s 

t ique, sobre , doci le , obéissant au c o m m a n d e 

ment de celui qui le m o n t e ou le condu i t . On 

veut enfin que ce pauvre an imal r éponde à tous 

les besoins des services pour lesquels il est 

élevé; or, pour y satisfaire, il lui faut des condi 

tions variées de conformat ion , de t e m p é r a m e n t , 

de vo lume, de taille e t d e force muscu la i r e , q u i 

expl iquent toutes les difficultés q u ' o n éprouve 

pour le perfect ionner de m a n i è r e à le r e n d r e 

apte aux services variés qu ' i l nous r e n d . 

Le cheval de selle doi t avoir les épaules 

plates, mobiles et peu chargées ; le cheval de 

trai t au cont ra i re doit les avoir grosses, rondes 

et cha rnues . Il faut que le cheval ait les j a m b e s 

d 'une longueur p ropor t ionnée à sa taille : lors

que celles de devant sont t rop longues , il n 'es t 

pas assuré sur ses p i e d s ; si elles son t t rop 

courtes, il est pesant à la ma in . 

Les chevaux servent aux char ro i s de tou t genre , 

tant pour les marchand i ses que p o u r les pe r son 

n e s ; i lsfournissent l eur force à l ' industr ie c o m m e 

à l 'agriculture, e t ils s ' ha rmon i sen t , g râce à la 

magnificence de leurs a l lures , avec le luxe des 

cours et des grandes maisons , en m ê m e t emps 

que leur rust ic i té l eu r p e r m e t de r é p o n d r e 

à toutes les exigences d u du r l aboureur . 

Un produi t doi t donc var ier c o m m e les fac 

teurs qu i l ' engendren t . L ' ag r icu l tu re pastorale a 

créé des types d is t incts , po r t an t l ' empre in t e des 

diverses localités où ils avaient pr is na i s sance . 

Mais ces types s'effacent peu à peu . L 'uni formi té 

de nour r i tu re , les migra t ions d ' une localité à u n e 

autre, la vitesse r emplaçan t la force, e t c . , impr i 

ment à toutes les races un air de ressemblance 

qui irait j u squ ' à l ' ident i té , si tou tes les c réa tures , 

sans m ê m e en excepter l ' h o m m e , ne por ta ien t 

sur elles l ' empre in te ineffaçable du c l imat et du 

sol qui ont été c o m m e le mou le des pa ren t s dont 

elles descendent . Si donc la civilisation con t inue 

cette voie progressive, il pou r ra i t b ien se faire 

que le cheval devîn t p resque exc lus ivement u n e 

machine agricole ou u n animal de bouche r i e . 

Bien que le rôle pr inc ipa l des chevaux soit de 

nous a ider , en m e t t a n t à no t r e disposition leur 

force et leur vitesse, ils nous fournissent encore 

plusieurs produi ts uti les : nous c i terons le lait 

des j u m e n t s qui se r t p o u r la fabricat ion du kou-

niiss , et l 'excellent engrais que donne leur 

fumier. 

I n d é p e n d a m m e n t des services si g rands et si 

n o m b r e u x que le cheval r en d à l ' h o m m e pen

dan t sa vie, il lui fourni t en o u t r e , après sa m o r t , 

diverses substances ut i les . 

Voici, d ' après P a r e n t - D u c h â t e l e t (1), le d é 

tail d e la valeur d 'un cheval aba t tu dans u n 

atelier d ' équar r i s sage des envi rons de Pa r i s . 

L ' indus t r ie sait tout ennobl i r et d o n n e r du pr ix 

aux choses qui sembla ien t le moins susceptibles 

d 'en acquér i r . 

Les c r ins , t a n t cour t s q u e longs, pèsent 

100 g r a m m e s sur un cheval m o y e n , et 220 sur 

un cheval en bon éta t . Le pr ix de ce cr in est de 

10 à 30 cen t imes . 

La peau pèse de 24 à 34 k i l o g r a m m e s , et vaut 

de 13 à 18 francs. 

Le sang pèse de 18 à 21 k i log rammes , et peu t 

être es t imé, q u a n d il est cui t et en p o u d r e , à la 

s o m m e de 2 fr. 70 à 3 fr. 30 . 

La v iande pèse de 166 à 203 k i l o g r a m m e s , et 

peu t ê t re es t imée , q u a n d elle est appropr i ée aux 

engrais ou à la n o u r r i t u r e des a n i m a u x , à la 

s o m m e de 35 à 45 francs. 

Les viscères, boyaux, e t c . , peuven t valoir de 

1 fr. 60 à 1 fr. 80 . 

Les t endons , des t inés à la confection de la 

colle-forte, pèsent o r d i n a i r e m e n t 2 k i l o g r a m m e s , 

e t se vendent , après leur dessiccat ion, 1 fr. 20 . 

La quan t i t é de graisse var ie , su ivant l 'état 

du t h e v a l , en t r e 4 et 30 k i l og rammes , ce qu i , 

à 1 fr. 20 le k i l o g r a m m e , r ep résen te une s o m m e 

d e 4 fr. 80 à 26 francs. 

Les fers et les clous ont une valeur de 22 à 

90 cen t . 

Les cornes et sabots , rédui ts en p o u d r e par la 

r âpe et vendus dans le c o m m e r c e , donnen t pa r 

cheval u n e valeur de 1 fr. 50 à 2 francs. 

Enfin, les os décha rnés , pesant de 46 à 48 kilo

g r a m m e s , peuvent ê t re vendus , pour la confec

t ion du noir an ima l , de 2 fr. 30 à 2 fr. 40 . 

La peau t ransformée en cu i r p o u r faire des 

chaussu re s , la graisse, le sang, (fabricat ion du 

bleu de Prusse raffinage, e tc . ) , les os (b imbelo

te r ie , engra is , fabricat ion d u noir a n i m a l , c l a r i 

fication des s i rops, ele.) , les t endons (colle forte), 

les in tes t ins (baudruche ) , les sabots ( tablet ter ie) , 

les crins (bourrel ier , tapissier) , pour r e m b o u r 

rer des m e u b l e s , faire des cordes , des t ami s , 

fournissent à l ' industr ie et a u c o m m e r c e des 

ma t i è r e s p r emiè re s ou des produi ts variés. 

Ainsi un cheval q u ' u n e malad ie que lconque 

{!) Parent-Ducliàlclet, Des chantiers d'éqwin issare d°. la 
ville de Paris, {Annales d'hygiène publique, l" série, 
t. VIII, p. 5 et suiv., 1832). 
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vient, de faire pér i r , ou que son possesseur , p o u r 
une cause ou l ' a u t r e , se voit r édu i t à faire 
aba t t r e , peut encore r a p p o r t e r , c o m m e on le 
voit en add i t i onnan t tous les chiffres que nous 
venons d 'écr i re , à celui qui s 'occupe avec in te l 
l igence de cet te indus t r ie , de 02 à 110 francs, 
ou m ô m e 64 à 114 fr., selon M. Payen . Malheu
reusemen t , par défaut de l u m i è r e s , les cul t iva
t eurs abandonnen t leurs chevaux mor t s p o u r un 
vil p r i x ; u n cheval m o r t dans un bon état ne se 
vend guè re que 23 francs, et celui qui est en 
mauvais état n 'es t pas payé plus de 10 francs. 
Lorsque l 'on songe au n o m b r e cons idérable des 
chevaux a c t u e l l e m e n t r épandus sur n o t r e t e r r i 
to i re , e t dont les dépoui l les , dans la p lupa r t de 
nos provinces , d e m e u r e n t inut i les , faute d ' em
ploi ou d ' indus t r i e , on r econna î t qu ' i l doit se 
faire une per te éno rme par ce défaut de soin. 

Mais ce n 'est pas seu lemen t sous le r a p p o r t de 
l ' économie , c'est encore sous celui de l 'hygiène 
cl d ' une bonne police q u e la ques t ion mér i t e 
d 'ê t re considérée . Quoi de plus h ideux et de plus 
dégoûtan t que ce spectacle , si f réquent dans nos 
c a m p a g n e s , d 'une charogne é t endue dans un 
fossé et livrée sans aucune a t ten t ion à la p u t r é 
faction, aux a t t aques des vers et des oiseaux vo-
raccs et à la dent des loups I Si les an imaux 
n ' on t pas dro i t à la sépul tu re , il est de no t re di
gni té de ne pas faire de leurs cadavres un spec
tacle nuisible et repoussant pour t ou t le m o n d e , 
et de no t re in térê t de ne pas repousser le de r 
nier service q u e leurs m e m b r e s , après leur m o r t , 
peuvent encore nous r e n d r e . Il n 'es t peut-êLre 
pas moinsu t i l e d 'établir dans le voisinage de nos 
villes des a te l iers d 'équarr issage bien e n t e n d u s 
et disposés suivant tous les p r inc ipes de la 
sc ience indus t r ie l le , que d'y élever des abat to i rs 
dest inés à nous cacher la vue des ignobles t u e 
ries que l'on r encon t r e encore dans t an t de 
villes. 

La v iande des chevaux forme chez un grand 
n o m b r e de peuplades asiat iques une ressource ali
men ta i r e de p r emie r o rd re , et déjà, dans p lu 
sieurs contrées de l 'Europe , on a c o m m e n c é à 
l 'utiliser de la m ê m e m a n i è r e . « L 'usage de la 
viande de cheval , di t Orô (1) , touche à l 'un des 
p rob lèmes les plus impor t an t s de no t r e épo
que , l ' a l imenta t ion des classes pauvres . Cette 
ques t ion , grâce aux efforts d 'un assez g rand 
n o m b r e d ' expé r imen ta t eu r s , d 'Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire su r tou t , a fait un pas i m m e n s e . Il 
est dès lors nécessaire de fixer les idées à cet 

(I) Orë, Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirur
gie pratiques. Paris, 1 S G 4 , t. I, p. 7 0 7 , art. ALWE.XT. 

égard et de renverser des pré jugés r idicules . 
J ' ins is terai donc sur les essais qui ont été ten tés , 
et p o u r cela, j ' e m p r u n t e r a i à Camille Del-
vaille (1) des détails qu ' i l a l u i - m ê m e puisés 
dans les leçons d ' Is idore Geoffroy-Saint-Hilaire. 

ο LTn fait incontes table e t dou loureux , c'est 
qu ' i l y a des mil l ions de F rança i s qui m a n g e n t à 
pe ine de la v iande . Le Play a établi q u e : 

η Γ Les v ignerons de l ' A r m a g n a c ont une ali
m e n t a t i o n suffisante : ils font par j o u r qua t re 
repas , dont deux avec de la v iande . 

« 2° Ceux du Morvan ne m a n g e n t de la viande 
q u ' u n e fois par an , le j o u r de la fête c o m m u 
nale ; ils se nour r i s sen t o rd ina i r emen t de pain et 
de p o m m e s de te r re assaisonnées de lait ou de 
graisse. 

ci 3° Les paysans du Maine m a n g e n t de la 
viande deux fois par an : le j o u r de la fête com
m u n a l e et le m a r d i gras. 

« 4° Ceux de la Bre t agne , qui sont les plus 
m a l h e u r e u x de tous , se pa r t agen t en ceux qui 
n e m a n g e n t j a m a i s de v iande , et ceux qui en 
m a n g e n t aux grands pa rdons , c ' es t -à -d i re cinq 
à six fois dans l ' année . 

« 5° Les m i n e u r s des mon tagnes d 'Auvergne 
n e m a n g e n t de la v iande que six fois par an . 

« 6° Les t isserands de la S a r t h e ne m a n g e n t d e 
la v iande que les jours de fête. 

« 7° Les ma î t r e s nour r i s seurs de la banl ieue de 
Par i s on t u n e a l imenta t ion s imp lemen t suffi
san te . 

« 8° Les cordonniers de la ville m a n g e n t de la 
v iande une ou deux fois par s e m a i n e . 

« Le P lay , dans une le t t re adressée à Geoffroy-
Sain t-II i laire, a ainsi r é s u m é tous ces faits : 
« Pour la g r a n d e ca tégor ie des ouvr iers fran
çais, les journa l ie r s ag r i cu l t eu r s , la quan t i t é de 
v iande c o n s o m m é e est à peu près nu l l e . » 

ci Or, à côté de ce fait, d o n t l 'observation et 
l ' expér ience jou rna l i è re d é m o n t r e n t la vér i té , 
qu ' i l y a des mill ions de França i s qui ne m a n g e n t 
pas assez de v iande , vient Se p lacer cet au t re fait 
déplorable , qu ' i l y a tous les mois des mil l ions 
de k i l og rammes de viande qu i ne sont pas e m 
ployés c o m m e n o u r r i t u r e , et qu i p o u r r a i e n t 
l 'ê t re . 

« Si la viande de cheval est insalubre ou ex
cessivement repoussante , il faudra subi r l 'état 
ac tuel ; ma i s , s'il en est a u t r e m e n t , ne sera- t -on 
pas en droi t de dire aux classes pauvres : Ne 
m o u r e z pas de faim en présence d 'a l iments que 
vous laissez p e r d r e . 

(1) Dclvaille, Études sur l'histoire naturelle. Pjris, 1802, 
p. 1 0 1 . 
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« Il faut donc d é m o n t r e r q u e la viande de c h e 

val n'est ni insa lubre ni r epoussan t e . 

u 1 ° Elle n'est pas insalubre. — Des faits nom

breux et au then t iques le démon t r en t , a 
Hippocrate (1) r ange la viande de cheval p a r m i 

les viandes légères . 

A Taren te , dit Ber lhoï le t , on vend pub l ique 

ment la viande de cheval , et le peup le en fait 

usage avec p la i s i r ; il ne déda igne m ê m e pas 

celle des individus mor t s de malad ies . 

A l 'époque de la Révolut ion , dit Pa ren l -Du-

châtelet , Par is ne fut nour r i en g rande par t i e , 

pendant l 'espace de trois mois , qu ' avec de la 

viande de cheval, sans que pe r sonne s 'en soit 

aperçu, et sans qu ' i l en soit résul té le mo ind re 

inconvénient . 

Larrey par le des bons effets qu ' i l a ob tenus 

par l 'emploi de la viande de cheval et de l'in

fluence salutaire qu 'a exercée sur les malades 

le bouillon qui en provenai t . D u r a n t les c a m p a 

gnes de Russie, de Catalogne et des Alpes mar i 

t imes, il en donna aux blessés, et elle con t r ibua 

à leur guér i son . D u r a n t le siège d 'Alexandr ie , 

en Egypte , n o n - s e u l e m e n t la cha i r de cheval 

servit aux défenseurs de la ville, mais elle fit 

disparaître une ép idémie scorbu t ique don t ils 

souffraient. Après la batai l le d 'Eylau , Larrey en 

servit à ses malades en soupe et en bœuf à la 

m o d e ; c o m m e les assa isonnements ne man

quaient pas, les soldats d i s t inguèrent à peine 

celte viande de celle à laquel le ils é ta ient h a b i 

tués. Une aulre fois, se t rouvan t dans l'île L o -

bau avec six mille blessés et privé de tou l e res

source, il eut encore recours au m ê m e moyen . 

Les plastrons des cuirasses des cavaliers démon-

lés remplacèren t les m a r m i t e s absentes ; faute de 

sel ou de poivre, on a c c o m m o d a la v iande avec 

de la poudre à canon e t on lit u n e soupe que 

Masséna, en t re au t res , déclara excel lente . Si la 

chair de cheval a pa ru dure à cer ta ines person

nes, c'est qu 'e l les en ont fait usage dans les plus 

mauvaises cond i t ions ; no t r e mei l l eure viande de 

boucherie n 'est pas mangeab le , lorsque l 'animal 

qui l'a fournie est mor t r é c e m m e n t . Le baron 

Larrey affirme m ô m e que le foie de cheval est 

préférable à celui des bêtes à cornes . Nous sa

vons tous, d 'a i l leurs , que la viande de cheval fut 

un mets t rès - recherché d u r a n t la re t ra i te de 

Russie. 

Parenl -Duchâte le t la r e c o m m a n d e c o m m e pou

vant être Uè£-jLile aux classes pauvres . 

K 2° Elle n'est pas répugnante. — Certaines 

( l ) Hippocrate, Œuvres complètes, t rad . E . L i t l i é , Du 
reijime, l iv . ï . Par i s , 1840 , t . VI, p . 5 1 7 . 

peuplades , telles q u e les Ta r t a re s et les T o n -

gouses , m a n g e n t les chevaux qu'el les t u e n t , d ' a 

près Pa l las . 

o Gmelin dit que les peuples de ce pays m a n 

gent les chevaux et les préfèrent aux vaches . 

Il en est de m ê m e des Chinois. Le Play r acon te 

que lorsque les Baskirs reçoivent un é t r ange r , 

ils cons idèren t c o m m e un raffinement d 'hosp i t a 

lité et c o m m e un g r a n d régal , de lui offrir un 

me t s dans lequel il en t r e de la viande de cheval 

et une pâ tée de r iz . Selon Hérodo te , chez les 

peuples de l 'Asie cet te viande était t rès -es t imée . » 

La v iande de cheval formai t la nour r i tu re pr in

cipale des p remie r s peuples du Nord, et ce fut 

leur convers ion au chr i s t ian isme qui les fit r e 

noncer à l 'usage de cet a l iment . 

Keyssler ( 1 ) expl ique à sa façon le motif de la 

r é p u g n a n c e qu ' insp i re la viande de cheval . « Les 

anciens Celtes, dit-il, sacrifiaient à leurs dieux 

des chevaux qu ' i ls mangea i en t dans le repas qui 

suivai t le sacrifice; l ' h o r r e u r q u ' o n ressentit p o u r 

ces actes d ' idolâtr ie se répandi t j u s q u e sur la 

chair de la v ic t ime. E t ce lut sans dou te à cause 

de cela q u e le clergé ca tho l ique m i t tant de 

zèle à proscr i re ce mets et à le faire considérer 

c o m m e i m m o n d e . Le pape Grégoire l i t , eu écr i 

vant à saint Boniface, évoque de Germanie , lui 

disai t d ' abo l i r ce t t e c o u t u m e et d ' imposer de .sé

vères pén i t ences à ceux qui mangea i en t du c h e 

val , pa rce que l eu r act ion étai t exécrab le . 

« Il nous semble p lus ra i sonnah le d ' a t t r ibuer la 

r é p u g n a n c e en quest ion à l'affection que l ' h o m m e 

ressent pour l ' an imal qui souvent devient le 

c o m p a g n o n de ses fatigues et de ses dange r s . 

« A tous ces faits v iennent s 'a jouler des expé

r iences récen tes , inst i luées dans le bu t d ' appré 

cier d ' une m a n i è r e plus exacte et plus p ra t ique 

les qual i tés de cel le cha i r . 

« R e n a u l t , d i rec teur de l 'École vé t é r i na i r e 

d'Alfort, d o n n a au mois d ' août 1855 un repas 

d tns lequel on servit de la viande de cheval e t 

de la v iande de bœuf a r r a n g é e s de deux m a 

n iè res . L ' u n des convives, A m é d é e La tou r , r e n 

di t compte de ce dîner . Nous lui e m p r u n t o n s 

les passages suivants : 

« Bouillon de cheval. — Surpr i se générale ! 

C'est parfait , c'est excel lent , c 'est n o u r r i , c 'est 

corsé , c 'est a r o m a t i q u e , c'est r i che de goût , 

c 'est le classique et admi rab le c o n s o m m é d o n t 

la t rad i t ion , m a l h e u r e u s e m e n t , se perd de j o u r 

en j o u r dans les ménages par is iens . 

ii Bouillon de bœuf.— C'est bon , ma i s , compa

ti) Keyssler, Anliqutlntes selectœ, septentrionales et 

célticas. Ilanovërce, 1720 . 
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ra t ivement , c'est infér ieur , inoins accen tué de 
g o û t , moins pa r fumé , moins rés is tant de sapi 
d i t é . 

- a Bouilli de cheval. — C'est le goût du bœuf 
boui l l i , ma is pas de p r e m i è r e ca tégor ie ; j ' a i 
m a n g é de me i l l eu r bœuf, mais j ' e n ai m a n g é 
aussi de beaucoup plus méd ioc re ; s o m m e t o u t e , 
c 'es t t r è s - m a n g e a b l e . 

« Rôti de cheval. — C'est le filet de la bête qui 
a été l é g è r e m e n t mar iné e t r i c h e m e n t p i q u é . 
Explos ion de satisfaction ! Rien d é p l u s sain , de 
p lus dél icat et de p lus t e n d r e . Le filet de c h e 
vreui l , dont il rappel le l ' a rôme, n e lui est pas 
supé r i eu r . 

ii E n r é s u m é , la v iande d ' un vieux cheval de 
vingt- trois ans a d o n n é : un boui l lon s u p é r i e u r ; 
un houill i bon et agréable ; u n rô t i exquis . 

« L a v o c a t , de T o u l o u s e , a r épé té l ' expé
r i ence de R e n a u l t , d'Alfort, avec les m ô m e s 
résu l ta t s . 

« Is idore Geoffroy-Saint-Hilaire donna aussi 
u n dé j eune r dans leque l on servit du cheval . 
L ' un des invi tés , un médec in , in te r rogé sur la 
qual i té de la v iande qu' i l mangea i t , c r u t qu ' i l 
s 'agissait d 'un an ima l nouveau et r épond i t : « J e 
o pense qu' i l sera ut i le d ' acc l imate r ce m a m m i -
« fore. » 

« Après les détails dans lesquels j e viens d 'en
t r e r , il est incontes table q u e la viande à e cheval , 
loin d 'ê t re insa lubre et repoussante , offre des 
qual i tés qui sont de n a t u r e à la faire accep te r 
c o m m e u n a l iment u t i le . 

«Évaluons m a i n t e n a n t les ressources que pour
ra i t nous fournir l ' in t roduct ion de la v iande de 
cheval dans no t re a l imenta t ion ; c'est là u n e 
ques t ion de la p lus h a u t e i m p o r t a n c e . 

« N o u s avons en F r a n c e , d 'après p lus ieurs sta
t is t iques, t rois mil l ions de chevaux , auxquels il 
faut ajouter qua t r e cent mil le mu le t s ; en ad
m e t t a n t qu ' i l en m e u r e c h a q u e année le qu in 
z ième , nous arr ivons au chiffre de 226,000 che 
vaux , qui d o n n e r o n t 50,774,000 ki l . de v iande , 
ce qui fait 1,329 ki l . pa r jour . Or, d 'après Payen , 
la r ace bovine nous en fourni t 302,000 kil . ; il en 
résul te que la quan t i t é de v iande re t i rée du che 
val est le s ixième de celle que p r o d u i t le bœuf. 
Sur ce n o m b r e il y a à dédu i re les chevaux non 
mangeab le s , ce qui fait environ le qua r t . 

« Tels sont les résul ta ts auxque l s on arr ive 
pour la F r a n c e . Yoici ceux de Pa r i s . Sous 
Louis XVI, p a r o rdre de Necker , on arriva à sa
voir q u e l 'on abat ta i t par an 9,125 chevaux , pro
du i san t 2,044,027 kil . de viande. Sous l 'Empi re 
e t la Res taura t ion , Huzard a vu qu'i l m o u r a i t 

12,775 chevaux, d o n t la chair pouvait Être éva
luée à 2 ,861,000 kil . 

« Supposons q u ' a u j o u r d ' h u i il m e u r e annue l 
l e m e n t 15,000 chevaux, cela fait 3 ,360,000 kil. 
de viande pour Pa r i s . Que devient cet te v iande? 
et si elle n 'est pas ut i l isée, ne la voit-on pas pro
du i r e des effets funes tes? 

« A Vienne , en 1833, un b a n q u e t organisé 
p o u r l ' appréc ia t ion de la v iande de cheval fut 
e m p ê c h é par une é m e u t e popu la i re . Eh bien 1 
en 1834, u n an après , 32,000 livres de cet 
a l iment fu ren t vendues en quinze j o u r s . On 
compte dans ce t te ville dix mi l le personnes qui 
en mangen t , e t on la vend à 15 et 20 cen t imes 
la l ivre. 

« 3,800 chevaux on t é té aba t tus pendan t l 'an
née 1868, afin de satisfaire le goût dél icat des 
h i p p o p h a g e s ber l ino is . 

« On objectera p eu t - ê t r e que les chevaux sont 
a t te in ts de ma lad ies con tag ieuses , telle que le 
farcin et la morve , et que dès lors il p o u r r a i t ê t re 
dangereux d 'ut i l iser p o u r l ' a l imenta t ion la viande 
qu ' i ls fournissent . 

« Cette object ion est p lus sé r ieuse en appa
rence q u ' e n réa l i té . La réponse que nous ferons 
sera appl icable , non-seu lement à la viande de 
cheval , mais à celle des a n i m a u x ma lades . Des 
faits n o m b r e u x , d i t F l e u r y , a t t e s t en t que des 
h o m m e s ont m a n g é , sans en éprouver a u c u n a c 
c ident , de la cha i r p rovenan t d ' an i mau x mor t s 
de la pus tu le ma l igne , du typhus , de la r age . 
P e n d a n t la révolut ion de 1789, des ind igents de 
Sa in t -Germain et d'Alfort m a n g è r e n t sept à h u i t 
cents chevaux morveux et farcineux, sans ê t re le 
moins du m o n d e i n c o m m o d é s . E n 1814, 1815, 
1816, tous les a n i m a u x mor t s du typhus con ta 
gieux furent c o n s o m m é s sans q u e le m o i n d r e 
accident ait été s ignalé . Depuis u n t e m p s i m 
mémor i a l on c o n s o m m e dans Pa r i s les vaches 
a t taquées de ph th i s ie p u l m o n a i r e . 

a II para î t cons tan t , d 'après Huza rd , que les 
viandes p r o v e n a n t d ' an imaux malades , lors
qu'el les ont été d é n a t u r é e s pa r la cuisson, ne 
peuvent être regardées q u e c o m m e viande de mé
diocre qua l i t é , et non c o m m e un a l imen t dan
gereux . 

« Il résul te d 'une longue série d e r ech e rch es 
entreprises par Renaul t : 1° qu ' i l n 'existe aucune 
raison sani ta i re de p roh ibe r l ' a l imen ta t ion des 
porcs et des poules nour r i s avec les débr is des clos 
d ' èquar r i s sage , quels qu ' i ls so ient ; 2" qu'i l n 'y a 
a u c u n danger p o u r l ' h o m m e à m a n g e r la cha i r 
cui te ou le lait bouil l i , p rovenan t de bœufs , va
ches , porcs , m o u t o n s , poules , affectés de mala-
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dies contagieuses , quel le que soit la r é p u g n a n c e 

bien nature l le que puissent inspi rer ces p ro 

dui ts . 

« A Alfort, et dans u n grand n o m b r e de por 

cheries, les porcs sont nourr i s avec de la viande 

provenant de chevaux mor t s de tou tes espèces 

de maladies , et sous l ' influence de cette n o u r r i 

ture ils engraissent r a p i d e m e n t et fournissent 

une viande excel lente et pa r fa i t emen t saine à 

l 'a l imentat ion de l ' h o m m e . 

« Qu'y a-t-il donc à faire p o u r r épandre p a r m i 

nous l 'usage de la viande de cheval , en a t t en

dant que les au tor i tés des villes e t des d é p a r t e 

ments croient pouvoir p r e n d r e des m e s u r e s à 

ce sujet? Il faut q u e chacun fasse tous ses efforts 

pour p ropager les not ions puisées dans les don

nées de l 'expér ience et p o u r éc la i rer ceux qui 

ne sont pas conva incus . 

« En résumé , le peup le ne m a n q u e pas de 

viande; qu' i l ne laisse pas pe rd re des mil l ions de 

k i logrammes qu' i l peu t ut i l iser p o u r sa n o u r r i 

ture . » 

Selon l 'âge, le sexe e t les services, le cheval 

prend des n o m s différents. 

Le cheval mâle qui n ' a pas subi la cas t ra t ion 

est dit entier; s'il est employé c o m m e r e p r o d u c 

teur , il est dit étalon. 

Il porte le n o m de poulain ou pouliche j u squ ' à 

la chute des pinces de l a i t ; enfin il p rend les 

noms de haque, coursier, bidet, jument, haquenée, 
cavale, poulinière, e t c . 

On a divisé les races de chevaux en deux 

grandes catégories : 1 ° chevaux communs, ou de 
tirage; 2° chevaux légers, ou de selle et d'attelage. 
Cette division n 'est r igoureuse que pour les types 

ext rêmes; les chevaux à deux fins, ceux de 

tirage rapide, cons t i tuent des races i n t e r m é 

diaires qui appa r t i ennen t à la fois aux deux 

catégories. Toutefois, le cheval commun et le 

cheval distingué r eprésen ten t chacun u n type 

différentiel et ca rac té r i s t ique . Le cheval boulo-

nais est un exemple du p r e m i e r , et le cheval an

glais un modèle du second . L 'un est la mollesse 
extrême, l 'autre la vitesse prodigieuse. L a ma t i è re 

du cheval c o m m u n est gonflée, e x u b é r a n t e ; elle 

est condensée, rédui te au nécessaire dans le 

cheval dis t ingué (os et musc les beaucoup plus 

denses). Le ressort est de fer dans le p r e m i e r , il 

est d'acier dans le second, etc . 

• Les formes et la taille varient selon les loca

lités et les progrès de la civil isation. La poudre 

a tué le grand cheval de bata i l le ; la vapeur m e 

nace de remplacer les gros chevaux de t i rage . 

Les chemins de fer, le morce l l emen t des p r o 

pr ié tés , les rou tes mul t ip l iées , les pra i r ies a r t i 

ficielles, la cu l tu re autrefois i n c o n n u e des t u b e r 

cules e t des rac ines , t ou t cela m é t a m o r p h o s a n t 

la n o u r r i t u r e du cheval et changeant profondé

m e n t les condi t ions du travail , a nécess i té des 

modif icat ions co r respondan tes . Le vo lume et la 

forme du cheval on t é té appropr iés aux ex igen

ces d 'une société progressive. Or, la race , à par t 

les ap t i tudes toutes vitales, n 'est q u ' u n e modifi

cation constante e t hé réd i t a i r e de la forme et du 

vo lume . 

Sans accepte r ni repousser cel te division, nous 

préférons u n e classification topograph ique qu i 

n 'es t q u ' u n a r r a n g e m e n t m é t h o d i q u e des races 

d 'après les lieux où elles se t rouven t , et n o n 

d 'après les caractères qu 'e l les p résen ten t . 

Les Arabes , les Turcs , les Pe r sans se p lacent à 

la t ê te des peuples qu i e s t iment le cheval selon 

ses mér i tes ; puis v iennent les Anglais et les Es

pagnols ; et en t ro is ième l igne seu lemen t les 

F rança i s , les Al lemands , les I ta l iens , les P o r t u 

gais et les Danois . 

\ a Les races asiatiques. 

Les chevaux dér ivant du sang or ienta l sont 

t r è s - n o m b r e u x . Les types les plus r e m a r q u a b l e s , 

et les plus cé lèbres p a r m i eux, sont ceux qu i 

fournissent les races arabes, persanes et turques. 

1« Les races arabes. 

P a r m i les chevaux d 'Orient , ceux qui mér i t en t 
le p r e m i e r r a n g sont sans con t red i t les races 
a rabes , qui sont , c o m m e nous le verrons, t r è s -
n o m b r e u s e s , et qu 'on r éun i t sous le type idéal du 
cheval arabe. 

ce Le livre de J o b , dit Pau l Gervais, nous mon
t r e que les anciens Arabes s 'occupaient du che 
val, mais on ne doit pas en conclure que tou t e 
la g r a n d e presqu ' î l e as ia t ique , à laquelle nous 
donnons au j o u rd ' h u i le n o m d 'Arabie , ait possédé 
na tu re l l emen t cet te uti le espèce. S t r abon d i t q u e , 
de son t e m p s , elle n 'exis tai t pas dans l 'Arabie du 
sud , comprenan t une g rande par t ie de l 'Arabie 
Heureuse , et q u o i q u e les conquêtes des Arabes 
m o d e r n e s a ient été r endues plus faciles par les 
excellents coursiers don t leur cavalerie s ' enr i 
chi t success ivement , ils n 'avaient d 'abord qu 'un 
pet i t n o m b r e de chevaux . L 'h is to i re r appo r t e 
que le P r o p h è t e n ' e n avait que deux dans son 
a rmée lorsqu ' i l m a r c h a sur la Mecque p o u r t i rer 
vengeance de ses ennemis , et sur la liste d u 
bu t in d o n t il s ' empara on voit figurer des c h a -
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m e a u x , des m o u l o n s , de l 'argent , des h o m m e s 
captifs, mais po in t encore de chevaux. » 

Aux yeux de l 'Arabe , le cheval est l ' an imal le 
mieux d o u é ; il est l 'égal de l ' h o m m e , s'il n 'es t 
m ô m e pas p l u s prisé que lu i . Chez u n peup le 
qui vit dispersé sur un g r a n d espace, a d o n n é 
à l'élève des bes t iaux, et moins a t t aché à la glèbe 
que nous , h o m m e s du Nord , le cheval doit ê t re 
tenu en t rès -g rande es t ime. Il est nécessaire à 
la vie de l 'Arabe ; c'est avec lui qu ' i l p e u t ac 
compl i r ses voyages; c'est à cheval qu ' i l garde 
ses t r o u p e a u x ; c'est par son cheval qu ' i l brille 
dans les fêtes et dans les combats : il vit, il a ime , 
il m e u r t à cheval . L ' a m o u r du cheval est un 
s e n t i m e n t q u i fait par t ie de la na tu re de l 'Arabe , 
du B é d o u i n ; il le suce avec le lait de sa mère . 
Ce noble an ima l est le plus fidèle c o m p a g n o n 
du guer r ie r , le p r e m i e r servi teur d u m a î t r e , le 
favori de la famil le . L 'Arabe lui p rod igue t o u 
j o u r s les soins les plus minu t i eux . Il conna î t ses 
m œ u r s , ses besoins ; il lui compose des p o è m e s , 
le célèbre dans ses chan t s , en fait le sujet favori 
de tous ses en t re t iens . 

La légende con t r i bue encore à r ehaus se r le 
cheval aux yeux de l 'Arabe . Il le r egarde c o m m e 
le don le plus préc ieux que lui ait fait le Créa teur , 
il croi t en ê t re seul légi t ime possesseur . Lors
q u e le Tou t -Pu i s san t , lui d isent ses p rê t res , vou
lu t c rée r le cheval , il dit au vent d u sud : « De 
« loi, j e veux t i r e r un nouvel ê t re qui p o r t e r a 
ci mon h o n n e u r . Condense- to i , dépose ta flui-
a enté et revêts u n e forme visible. Cet être devra 
« ê l re a imé et es t imé de mes esclaves. Il devra 
« être c ra in t de tous ceux qui suivent mes cora
il m a n d e m e n t s . » E l il fut obéi : il p r i t que lque 
peu de cet é lément devenu pa lpab le , souflla des
sus , et le cheval fut p rodu i t . «Va, cours d a n s 
« la plaine, d i t alors le Créateur à l ' an imal , t u 
« deviendras p o u r l ' h o m m e u n e source de r i -
« chesse et de b o n h e u r ; la gloire de te d o m p t e r 
« a joutera à l 'éclat des t ravaux qu i lui sont r é -
« serves. J e t ' a i créé sans pare i l . Tous les tré-
u sors de la t e r r e sont en t re tes yeux. T u fou
et Ieras mes ennemis sous tes pieds , mais tu 
« por te ras mes servi teurs su r ton dos. Ce doit 
« ê t re le siège d 'où les pr ières m o n t e r o n t vers 
ci mo i . Tu dois êlre h e u r e u x sur tou te la t e r r e , 
u et placé au-dessus des aut res créa tures , tu dois 
« devenir l ' amour des maî t res de la terre.- Tu 
it dois voler sans ailes et va incre sans é p é e ! » 

Mahome t a fait de l ' amour des chevaux un 
p récep te de re l ig ion. « Tu gagneras a u t a n t d ' in-
(i di l igences que tu donneras c h a q u e j o u r de 
a grains d 'o rge à ton cheval , » 

De cet te c royance résul te cet te opinion que 

le cheval ne peu t être h e u r e u x qu ' en t r e les 

ma ins des A r a b e s ; de là provient leur r é p u 

gnance à l ivrer des chevaux à des infidèles, et 

n o t a m m e n t à des ch ré t i ens . Abd-e l -Kader , au 

faîte de sa pu issance , punissa i t de m o r t le m u 

su lman qui avait vendu un de ses chevaux à un 

chré t i en . 

L 'Arabe est t e l lement péné t ré des mér i t e s de 

son c h e v a l ; le b o n h e u r qu' i l a de pa rcou r i r l'es

pace sur ce noble an ima l , est si g r and , qu'i l a des 

mil l iers de poésies et de proverbes pour expri

m e r ce s en t imen t . Deux seuls en r end ron t t é 

mo ignage . Us disent o rd ina i rement : « L e cheval 

est la p lus belle c r é a t u r e après l ' h o m m e ; la plus 

noble occupa t ion est de l 'é lever; le p lus délicieux 

a m u s e m e n t de le mon te r , e t la mei l l eure action 

domes t ique de le soigner. » « Le paradis sur 

t e r r e est le cheval , les Livres de la sagesse et le 

c œ u r de la f emme . » Le cheval , c o m m e on voit, 

est mis en p r e m i è r e l igne. 

Le chan t célèbre de l 'Arabe O m a j a à s o n cour

sier prouve encore combien le cheval est en 

h o n n e u r chez les Arabes . 

« Te voilà, nob le cours ier , p rê t à t ' é lancer 

dans la car r iè re , éc la tant de b l a n c h e u r c o m m e 

un rayon de soleil. 

« Les m è c h e s qui flottent sur ton front res

semblen t à la chevelure soyeuse de la j eune 

fille, agi tée pa r le vent d 'or ient . 

« Ta cr inière est le n u a g e ondulé du mid i qui 

vole dans les airs. 

« Ton dos est u n roche r que polit un r u i s 

seau qui coule d o u cemen t . 

« Ta queue est belle c o m m e la robe flottante 
de la fiancée du p r i nce . 

« Tes flancs br i l lent c o m m e les mines du 

léopard qui se glisse pour saisir sa p r o i e . 

« Ton cou est u n pa lmier élevé sous lequel se 

repose le voyageur fat igué. 

« Ton front est u n bouc l i e r q u ' u n habi le a r 

tiste a poli et a r rond i . 

« Tes naseaux ressemblen t aux an t re s des 

hyènes ; 

« Tes yeux, aux astres des deux Gémeaux. 

« Ton pas est rap ide c o m m e celui d u c h e 

vreuil qui se r i t des ruses du chasseur . 

« Ton galop est un n u a g e qui por te la t e m 

pête et qu i passe sur les collines avec un roule

m e n t p ro longé de tonne r re . 

« Ton port ressemble à la verte sautere l le qui 

s'élève du marécage . 

Viens , cher cours ie r , les délices d'Omaja 1 
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bois le lait du c h a m e a u , pais les he rbes odorifé

rantes. 

« Et si j e m e u r s , m e u r s avec moi ! Ton âme 

ne descendra pas dans la t e r r e , elle s 'élèvera 

aussi en hau t , et a lors je pa rcour ra i avec toi les 

espaces célestes. » 

Cerl.es, on a ime les chevaux dans un pays où 

a été composé u n parei l c h a n t , et malgré ce 

qu'il a pe rdu nécessa i rement pa r deux t r a d u c 

tions, on y a d m i r e la poésie des idées, et le 

portrait si bien t r acé du cours ier du désert dans 

sa sauvage b e a u t é . 

C u r u c i è r e a . — Il serai t impossible de rappor

ter ici tous les détai ls m i n u t i e u x que les Arabes 

prennent en considéra t ion p o u r établir la bon té 

du cheval ; n o u s , b o m m e s d u Nord , nous ne les 

saisissons point , et nos plus grands connaisseurs 

sont forcés d 'avouer, à l eur h o n t e , qu ' i l s ne 

connaissent pas le cheval arabe . 

Le cheval a rabe (fig. 180) est bien bâ t i ; il est de 

tous les chevaux le p lus beau pa r les formes et 

par l 'é légance. 11 est de taille moyenne (de l ^ a à 

J u , 3 u ) , et m ô m e plutôt petit q u e g r a n d ; ses for-

B i t i î U i i , 

mes sont t rès-sèches, q u o i q u e ar rondies et agréa
bles. Généra lement étoile, il a la peau fine. 

La robe la p lus c o m m u n e est le gris , qui de
vient b lanc avec l 'âge ; le gris t r u i t e est t rôs-
es t imé, et après le gris , le bai ou l 'a lezan. La robe 
noire e t le bai clair éc la tant sont e x t r ê m e m e n t 
r a re s . Le poil est fin, soyeux, et p résen te d 'admi
rables reflets dorés , a rgen tés , b ronzés , qu 'on ne 
t rouve que dans les chevaux d ' o r i g n e or ienta le , 
et qui s imulent l 'éclat du sat in. Dans les chevaux 
blancs la peau est noi re , ce qui con t r ibue encore 
à la beauté des reflets. 

Les a r t icu la t ions sont larges e t fortes ; elles 
servent rie point d ' a t t ache à des muscles pu is 
sants , qui se dess inent sous une peau lisse pa r 
courue en tous sens par des veines sail lantes. • 

Le cheval a rabe doit avoir qua t re larges : le 
front, le poi t ra i l , les b ronches et les m e m b r e s ; 
qua t r e longs: le cou, la par t ie supér ieure de* 
j ambes , le ven t re , et les flancs, et qua t r e courts: 

le s a c r u m , les oreil les, la fourchet te et la q u e u e . 

Sa phys ionomie tou te par t icu l iè re le fait aisé
m e n t r econna î t r e . Sa tê te (fig. 187) a dans son en-
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semble u n e expression r e m a r q u a b l e de r louceu re t 
de ûer lé : elle est , pour a ins id i re , aplat ie , p resque 
ca r rée et sèche . La face est d é p o u r v u e de chairs ; 
le front est large et quelquefois b o m b é ; les yeux 
sont beaux , foncés, sail lants, « a y a n t l 'expression 
de ceux d 'une a m a n t e ». Des paup iè res noires 
sont u n e beau té , u n carac tè re de race auquel 
t i ennen t les Arabes . Les oreil les sont tan tô t pe
t i t s , t an tô t un peu longues , mais minces , bien 
placées , d r o i t e s , l é g è r e m e n t r ecourbées à la 
pointe et en m ô m e temps t rès -mobi les . La gana
che est un peu forte, le chanfre in dro i t ou un 
peu renfoncé et p resque concave, les naseaux 
« aussi larges que la gueu le du lion >>, suscept i 
bles d ' une g r a n d e di latat ion q u a n d le cheval 
est a n i m é , et doués d 'une mobil i té par su i te rie 
laquelle se fo rment des plis qu i d o n n e n t à la 
phys ionomie u n e expression par t icu l iè re . La 
bouche est m é d i o c r e m e n t f e n d u e ; la t ê t e est 
c a r r ée et bien a t t a c h é e ; les joues sont plates, et 
la c o u r b u r e q u e forme le cou près de la lôte 
rehausse la beau t é de la n u q u e . L 'enco lure est 
assez longue p o u r s ' a r rondi r avec grâce , e t q u a n d 
le cheval cour t , elle fait saillie à sa par t ie infé
r i eure , et p r o d u i t ce qu 'on appel le encolure de 
cerf. La c r in iè re est fine, peu touffue ; le garro t 
bien sorti sans ê t re t r a n c h a n t ; le dos droi t et 
m i n c e ; les vraies côtes sont t r è s - longues , les 
fausses côtes t r è s -cour t e s ; le re in est double 
et b o m b é , le s a c r u m large , la c r o u p e longue 
et a r rond ie . La q u e u e peu garnie en hau t , l'est 
davantage â sa par t ie i n t é r i eu re , et descend j u s 
que près de terre : elle est b ien a t t achée et t r è s -
bien por tée . Les par t ies pos té r i eures , le r e in , la 
c roupe , sont su r tou t d ' u n e force r e m a r q u a b l e . 
Les j a r re t s sont u n peu r app rochés l 'un de l 'aut re , 
conformat ion pa r t i cu l i è re aux a n i m a u x les plus 
r ap ides , tels q u e cerf et chevreui l . Les épaules 
sont l ibres et muscu leuses ; il en est de m ê m e de 
l 'avant.-bras. La pa r t i e a n t é r i e u r e du c r âne est 
l iès-développôe, la cervelle vo lumineuse . Les 
j ambes sont sèches , fines e t nerveuses ; le t e n d o n 
est b ien dé taché ; le canon des j a m b e s an t é r i eu 
res est c o u r t ; les pieds sont de forme ovale, la 
corne en est t r è s - d u r e , le sabot no i r , d ' une seule 
c o u l e u r ; les pieds de devant son t quelquefois 
un peu t ou rnés en dehors . P o u r les Arabes le 
cheval qui a le poi t ra i l d 'un lion, la c roupe d ' un 
loup, les cuisses longues c o m m e celles de l 'au
t r u c h e , m u s c u l e u s e s c o m m e celles du c h a m e a u , 
r éun i t les qual i tés phys iques essentielles. 

La j u m e n t doit avoir le c o u r a g e et la large t ê t e 
du sanglier ; la g râce , l 'œil e t la b o u c h e de la 
gazelle; la gaieté et la p r u d e n c e de l ' an t i l ope ; le 

corps ramassé et la r ap id i t é de l ' au t ruche ; la 

q u e u e cour t e de la v ipère . 

On reconna î t encore un cheval de race à d 'au

tres s ignes. Il ne m a n g e q u ' à son râtel ier . Il aime 

les a rb re s , les verts pâ tu rages , l ' ombre , les eaux 

c o u r a n t e s ; il henn i t à leur aspect . Il ne boit pas 

avant d 'avoir agité l 'eau avec ses pieds ou avec 

sa b o u c h e . Ses lèvres sont tou jours fermées ; ses 

yeux et ses orei l les , tou jours agités ; il j e t t e son 

cou à droi te et à gauche , c o m m e pour par ler ou 

d e m a n d e r q u e l q u e chose . On croit , de plus, 

qu ' i l ne s 'accouple qu 'avec ses semblahles . 

Ces divers ca rac tè res ind iquen t , d 'après les 

Arabes , u n cheval rap ide et de bonne race , réu

nissant à la fois les qua l i t é s du lévrier , du 

r a m i e r et du c h a m e a u . Cependan t il ne pa

raî t pas , dans le repos , ce qu' i l est en réa l i té : 

c'est s u r t o u t dans l 'act ion que ses qualités se 

déve loppent . 

Les Arabes e s t imen t leurs chevaux par les 
qual i tés beaucoup plus que par la beauté ; aussi 
les mei l leurs chevaux sont c eux dont ils propa
gent la r ace , et l 'on t rouve chez eux d 'excellents 
chevaux pu r sang qu i ne sont pas beaux , tandis 
que dans la Syrie et les au t res provinces qui 
avoisinent l 'Arabie, on t rouve des chevaux d une 
g rande beau té de formes, qu i ne sont q u e des 
mét i s . Le fameux Godolp/tïn, étalon arabe , l 'un 
de ceux qui ont le p lus con t r i bué à c rée r la race 
anglaise ac tuel le , Godolphin n 'é ta i t pas beau , et 
on en faisait si peu de cas qu' i l t ra înai t à Paris 
la cha r r e t t e d 'un p o r t e u r d 'eau . C'est là qu ' i l fut 
ache té p o u r être t r anspor t é en Angle te r re . Vizir, 
l 'un des me i l l eu r s étalons de l ' anc ienne race 
duca le de Deux-Pon t s , n ' é ta i t pas beau . Turck-
mainati, le pè re de la r ace si es t imée de Trake-
n e n , en P r u s s e , faisait le service de bidet de 
poste en t re Damas et Alep , lorsqu ' i l fut acheté 
par M. K a u n i t z , p o u r ê t re t r anspo r t é en E u r o p e . 

Les mei l leures races ont les n o m s les plus 
cu r i eux , et , d 'ord ina i re , il faut un initié pour 
les expl iquer . Tous les Arabes sont f e rmement 
conva incus q u e , depuis des siècles, les chevaux 
se sont conservés p u r s ; aussi veillent-ils avec soin 
sur l eur r ep ro d u c t i o n , p o u r éviter t o u t mélange 
de sang é t ranger . De là, ce r ta ins usages : ainsi 
u n e j u m e n t n ' e s t j ama i s saillie q u ' e n présence 
de témoins ; il en est de m ê m e lorsqu 'e l le me t 
bas . Chaque p ropr i é t a i r e u ' u n bel é ta lon doit le 
d o n n e r a celui qui le lui d e m a n d e pour saillir 
une j u m e n t de race . Les étalons de bonne i ace 
é tan t t r è s - r e c h e r c h é s , les propr ié ta i res de j u 
m e n t s font des centa ines de l ieues p o u r en oh -
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tenir u n e sail l ie. En échange , le p ropr ié ta i re de 

l'étalon reçoit u n e cer ta ine quanLité d 'orge , un 

mouton , une ou t re de lai t . Accep te r de l 'ar

gent est dé shonoran t : Trafiquant de l'amour du 
cheval, telle est l ' injure q u e s 'a t t i re celui qui le 

l'ait. Ce n'est q u e quand on d e m a n d e à un 

Arabe de p rê t e r son éLalon de race pour saillir 

une j u m e n t de race infér ieure , qu ' i l a le droi t 

de refuser la d e m a n d e . Mais les Arabes sont si 

connaisseurs , q u e ce cas ne se p résen te à peu 

près j amais . 

La généalogie de c h a q u e cheval est aussi b ien 

tenue, aussi a u t h e n t i q u e q u e celle des plus hères 

familles de no t re noblesse . On peu t en r e m o n t e r 

t rès- régul ièrement la filiation j u squ ' à plus de 

qua t re siècles. Les Arabes vont m ô m e j u s q u ' à 

donner deux mil le ans d 'exis tence à la race noble 

qu'ils n o m m e n t Kohchlani. 
Pendant la du rée de la gestat ion, la j u m e n t 

est t rai tée avec b e a u c o u p de soins, mais on ne 

la ménage que dans les dern iè res semaines . Lors 

de la mise bas, il faut, c o m m e nous l 'avons di t , 

des témoins pour cons ta ter l 'or igine du poula in . 

Celui-ci est élevé s o i g n e u s e m e n t , et dès sa 

jeunesse, il vit sous la tente et fait, p o u r ainsi 

d i re , part ie de la famil le . Aussi les chevaux 

arabes sont-ils de vrais a n i m a u x domes t iques , 

comme le chien ; on peu t les laisser en tou te 

séc- r i te dans la tente et dans la c h a m b r e des 

enfants. J 'a i vu m o i - m ê m e une j u m e n t j o u e r 

avec les enfants de son m a î t r e , c o m m e l 'aurai t 

fait un grand ch ien . Trois pet i ts garçons , dont le 

plus j eune pouvai t à pe ine m a r c h e r , s ' amusa ien t 

avec cette bête in te l l igente , et la t o u r m e n t a i e n t 

à qui mieux m i e u x ; celle-ci se laissait tout faire; 

bien p lu s , elle sembla i t se p rê t e r aux caprices 

des enfants. 

A la mamel l e , le poula in reçoi t , ou t r e le lait de 

sa mère , du lait de chame l l e . Dès que ses den t s 

peuvent la t r i t u r e r , on lui offre de l 'orge concas 

sée et r a m o l l i e ; après le sevrage, il pa î t les 

meilleures he rbes , mais l 'orge est tou jours sa 

principale n o u r r i t u r e . 

A dix hui t mois , c o m m e n c e l 'éducat ion du 

noble animal : elle d u r e j u s q u ' à ce qu ' i l soit 

complètement adul te . Un enfant s 'exerce d 'abord 

a i e monter . Il condu i t le cheval à l ' abreuvoir , 

au pâturage ; il le ne t to ie , le soigne. Tous deux 

apprennent en m ê m e t emps à devenir , le j e u n e 

garçon un caval.er , le poula in un cheval de selle. 

Mais jamais le j e u n e Arabe ne c h e r c h e r a à forcer 

le poulain q u ' o n lui a confié ; j a m a i s il ne lui 

fera en t r ep rendre l ' impossible . L 'éduca t ion com

mence dans la c a m p a g n e , elle se pou r su i t clans 

la t en te . On veille sur c h a q u e m o u v e m e n t de l 'a

n imal , on le t r a i t e avec a m o u r e t t endresse , mais 

on ne suppor te de sa par t ni m é c h a n c e t é , n i dé 

sobéissance . Ce n ' es t qu 'à deux ans q u ' o n m e t 

au cheval la selle p o u r la p r e m i è r e fois, et en

core avec p récau t ion . Le m o r s est e n t o u r é de 

la ine, souvent arrosée d 'eau de sel, p o u r que le 

cheval s'y hab i tue plus a i s émen t . On lui m e t 

d 'abord une selle aussi légère que possible. A 

trois ans , on exige p lus du cheval . On l ' hab i tue 

peu à peu à faire usage de tou tes ses forces, mais 

on ne lui refuse r ien, en fait de n o u r r i t u r e . Ce 

n 'es t q u ' à sept ans , qu 'on r e g a r d e le cheval 

c o m m e c o m p l è t e m e n t é levé ; de là le proverbe 

a rabe : « Sept ans p o u r m o n père , sept ans p o u r 

« moi et sept ans p o u r m o n e n n e m i . » N u l l e par t , 

p lus q u ' a u déser t , on n 'es t convaincu de la force 

de l ' éduca t ion . «Le cavalier forme son cheval , 

« c o m m e le mari sa femme, » disent les Arabes . 

Su ivant sa beau té , on d o n n e au cheval diffé

r en t s n o m s ; souvent ceux de la femme q u e l'on 

a i m e , plus souvent encore ceux que l 'on d o n n e 

aux esclaves. Ainsi , on n o m m e les j u m e n t s : 

Aarousa (fiancée), Luit (perle), Mordjaana(corail), 

Rkasakl (gazelle), Naama ( au t ruche) , Salima (la 

bén i e ) , Saada, Rabace, Masaouda ( l ' heu reuse ) , 

Mahmouda ( l 'es t imée) , e tc . L 'étalon ne pa r t age 

l ' honneur de la j u m e n t q u e q u a n d il est t r è s -

r e m a r q u a b l e . 

C'est un fait c o n n u , q u e le cheval a r abe n ' a r 

rive à sa perfection que là où il est né ; ainsi , 

les chevaux d u S a h a r a , q u e l q u e bons qu' i ls 

soient , ne valent cependan t pas ceux qu i sont 

nés e t qu i ont été élevés dans l 'Arabie Heu reuse . 

L o r s q u ' u n guer r ie r en t rep rend une tenta t ive 

pér i l leuse , ce n 'es t pas à lu i , c 'est à son cheval 

q u e la famille souha i t e du b o n h e u r , et si après 

le c o m b a t celui-ci revient seul à la t en t e , la 

dou leur que cause la m o r t d u guer r ie r est moin

dre que la joie de voir le cheva l sain et sauf. Le 

iils ou le plus p roche pa ren t du défunt mon te le 

noble a n i m a l , et à lui i n c o m b e le devoir de ven

ger son pè re ou son paren t ; la pe r t e du cheval 

n 'es t pas expiée par l ' accompl i ssement de la ven

geance . Si le cheval a été tué dans le comba t , ou 

est res té en t re les ma ins de l ' ennemi , quand 

l 'Arabe r en t r e chez lui, seul , à pied, un mauvais 

accuei l l 'a t tend ; les cris et les p la intes ne cessent 

pas, e t le deuil se pro longe des mois en t ie rs . 

A la vér i té , un pareil cheval est inappréc ia 

ble , aussi l 'Arabe le t ra i te- t - i l avec u n a m o u r 

sans égal . Dès sa j eunes se , l ' an imal ne reçoi t 

a u c u n e mauva ise parole , j amais un coup . Il est 

élevé avec soin et pa t i ence ; il a sa par t des joies 
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et' dés peines de son m a î t r e ; il pa r tage sa tente 

e t m ê m e sa c o u c h e . 11 n 'a pas besoin du fouet ; 

a n s imple a t t o u c h e m e n t de l ' éperon , une parole 

d e son cavalier suffisent p o u r le l ancer . L ' h o m m e 

e t l ' an imal ne font plus q u ' u n , et q u a n d l 'un 

m a n q u e à l 'autre ils se sen tent i ncomple t s . Plus 

d ' u n e fois un cheva l a enlevé le cadavre de son 

maî t re t ombé dans le c o m b a t , et l'a r a m e n é dans 

la t en te , c o m m e s'il savait qu ' i l ne faut po in t 

le laisser exposé aux injures de ses e n n e m i s . 

La sobr ié té du cheval a rabe est des plus r e 

m a r q u a b l e s . Il se con t en t e de p e u , et avec la 

p lus faible n o u r r i t u r e , il suppor t e encore les plus 

grandes fat igues. Aussi n e do i t -on pas s 'é tonner 

si des cen ta ines de poètes on t chan t é ses louan

ges ; s'il est le seul sujet des conversat ions au

tour du feu du c a m p e m e n t ; s'il est l 'orguei l e t le 

t résor le plus p réc ieux de l 'Arabe . 

Une foule de faits p rouven t c o m b i e n i l est 

difficile au fils d u déser t d e se s épa re r d e son 

cheval . La vue m ê m e de l 'or, qu i éb lou i t d 'o r 

dinai re ce t h o m m e a d o n n é au pi l lage , ne p e u t le 

décider à céder à au t ru i son c o m p a g n o n . P lus le 

cheval est noble , plus il est che r A la famil le qu i 

le possède . S'agit-i l m ê m e d u cheval le plus or

d ina i re , q u e son propr ié ta i re es t obl igé de ven

d r e , o n sera en pourpa r l e r s des h e u r e s en t i è r e s , 

car son p remie r ma î t r e envie par avance l ' h o m m e 

h e u r e u x qui doit le lui enlever . 

Les louanges q u e , dans ces c i rcons tances , l 'on 

donne a u cheval sont v ra imen t c o m i q u e s pa r 

leur exagéra t ion . « Ne dis pas q u e cet a n i m a l 

est m o n cheva l ; dis qu ' i l est m o n fils I I I c o u r t 

plus vite que le vent d 'o rage ; plus vite q u e le 

regard qui p a r c o u r t la p la ine . 11 est pu r c o m m e 

l'or ; son œil est clair et p e r ç a n t ; il ape rço i t un 

cheveu dans les t énèbres . Il a t t e in t la gazelle à la 

course . Il dit à l 'aigle : J e vais là c o m m e loi . 

Lorsqu ' i l en tend les cr is de jo ie des j e u n e s filles, 

il henn i t de plaisir ; son cœur bondi t au siffle

m e n t des balles. Il d e m a n d e u n e a u m ô n e de la 

main de la f e m m e ; de ses sabots , il f rappe l ' en 

nemi . au visage. Quand il peu t c o u r i r selon 

son bon plaisir, des l a rmes coulen t de ses yeux. 

Que le ciel soit p u r , ou que le vent de la t e m 

pête m a s q u e le soleil par des nuages de sa

ble , peu lui i m p o r t e j il est un noble cheval qu i 

déda igne les fureurs de la t o u r m e n t e . 11 n'y en a 

pas un dans ce m o n d e qui lui soit égal . Il a en 

couran t 1 agilité de l 'h i rondel le . 11 est si léger , 

qu ' i l pou r ra i t danser su r la po i t r ine de ton 

a m a n t e sans la blesser. Son a l lure est si d o u c e , 

qu ' en p ie .ne course , tu peux boire su r son dos 

une tasse de café sans en renverse r une gou t te . 

Il c o m p r e n d t o u t c o m m e u n fils d 'Adam ; il ne 

lui m a n q u e que la voix. » 

Il arr ive assez souvent que , pa r obl igeance , un 

Arabe vend son cheval à un au t re A r a b e , m ê m e 

q u a n d celui-ci n ' e s t pas en é ta t de lui payer la 

s o m m e convenue . Dans ce cas , il se contente de 

la moi t ié , et l ' ache teur doi t le payer peu à peu ; 

ma i s , p e n d a n t ce t e m p s , le cheval appar t i en t à 

tous d e u x ; t o u t ce qui est conquis avec son 

a ide , est pa r tagé entre eux éga lement . Quant aux 

é t r ange r s , l 'Arabe ne leur cède son cheval à aucun 

pr ix . Il pour su i t le voleur aussi loin qu ' i l peut, 

j u s q u ' a u sein d 'une tr ibu e n n e m i e ; cependan t 

l ' honneu r de son cheval l ' inquiè te par -dessus 

t o u t . On racon te q u ' u n Arabe , auque l on avait 

volé sa me i l l eu re j u m e n t , avert i t le voleur de la 

m a n i è r e don t il pouvai t la lancer en pleine 

course , afin qu 'el le ne perdî t p a s s a gloire d 'ê

t r e le cheval le plus r ap ide . 

Les services q u e rend u n bon cheval a rabe de 

race sont i n n o m b r a b l e s . U n caval ier peu t par 

cour i r à cheval , 8 0 , 1 0 0 , e t m ê m e 120 k i lomèt res , 

pa r jour , et ce la pendant c inq , six j ou r s de sui te . 

D e u x j o u r s de repos suffisent à l ' animal p o u r faire 

de nouveau le m ê m e trajet . D 'ord ina i re , les voya

ges que. font les Arabes ne sont pas aussi longs ; 

mais ils p a r c o u r e n t , pa r c o n t r e , en u n j o u r , 

u n p lus g r a n d espace , m ê m e avec u n e forte 

c h a r g e . Au d i re des Arabes , u n bon cheval doi t 

por te r u n h o m m e adu l t e avec ses a r m e s , le tapis 

sur leque l il r epose , les vivres p o u r eux deux, 

et u n d r a p e a u , m ê m e si le vent est cont ra i re , e t 

si nécess i té il y a, il doi t cou r i r d 'un t ra i t pen 

dan t t ou t le j o u r , sans boire ni m a n g e r . Abd-

el -Kader écr i t au général Daumas (1) : 

« 1 ° Vous me demandez combien de jours le che
val arabe peut marcher sans se reposer et sans trop 
en souffrir. 

« Sachez q u ' u n cheval sain de tous les m e m 

bres , qui m a n g e d e l 'orge a u t a n t que son esto

m a c en r éc l ame , peu t t o u t ce que son cavalier 

veu t de lui . C'est à ce sujet q u e les Arabes d i 

sen t : 

« Allef ou annef (donne de l 'orge et abuse) . 

« Mais, sans abuse r du cheval, on peu t lui 

faire faire tous les j ou r s seize parasanges (2). 

C'est la d i s tance de Mascara à Koudia t -Aghel izan 

sur l ' O u e d - M i n a ; elle a été m e s u r é e en drâa 
(coudées). Un cheval faisant ce c h e m i n tous les 

j o u r s , et qui m a n g e de l 'orge au lan t qu'il en 

(i) E. Daumas, les Chevaux du Sahara et les Mœurs du 
désert. Paris, IMU, p. 2 7 G . 

(2j Mesure itinéraire chez les anciens Perses, corres
pondant à environ a,000 mélres. 
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veut, peu t con t inue r , sans fat igue, t rois ou 

môme qua t re mois sans se reposer un seul j o u r . 

« 2° Vous me demandez quelle distance le cheval | 

peut parcourir en un jour. 

« J e ne puis vous le dire d ' une m a n i è r e p r é 

cise, mais cet te d is lance doit app roche r de c in

quante parasanges , c o m m e de T l e m c e n à Mas

cara. Nous avons vu un t rès-grand n o m b r e de 

chevaux faire en un j o u r le c h e m i n d e T l e m 

cen à Masca ra ; c e p e n d a n t le cheval qu i au ra i t 

fait ce trajet devrai t ê t re m é n a g é le l endemain , 

et ne pour ra i t f ranchir le second j o u r q u ' u n e 

distance b e a u c o u p m o i n d r e . La p lupar t de nos 

chevaux al laient d 'Oran à Mascara en un j o u r , 

el pouvaient faire deux ou t rois j ou r s de sui te le 

même voyage. Nous sommes par t i s de Saïda vers ! 

huit heures du ma t in (au Dohha), p o u r t o m b e r 

sur les Arbâa, qui c a m p a i e n t a. Aa ïn -Toukr i a 

(chez les Oulad-Aïad), puis pris Taza, et n o u s les 

avons at teints au point du j o u r (Fedjer). Vous 

connaissez le pays et vous savez ce q u e nous 

avons eu de c h e m i n à faire. 

« 3 ° Vous demandez des exemples de la sobriété 

du cheval arabe, et des preuves de sa force pour 

supporter la faim et la soif. 

« Sachez que quand nous étions établis à l ' em

bouchure d e l à Melouïa, nous faisions des razzias 

dans le D jebe l -Amour , en su ivant la rou te d u 

Sahara, poussant nos chevaux , le j o u r de l 'at

taque, dans u n e course au galop de c inq à six 

heures, d 'une seule ha le ine , et accompl issant 

no t re excurs ion , al ler et r e t o u r , en vingt ou 

vingt-c inq j ou r s au p lus . P e n d a n t cet in terval le 

de t e m p s , nos chevaux ne mangea i en t d 'o rge 

que ce qu ' i l s avaient pu po r t e r avec leurs c a v a 

liers, env i ron hu i t repas ord ina i res ; nos chevaux 

ne t rouva ien t point de pai l le , mais seu lemen t de 

Yalfa et du chiehh, ou encore de l 'herbe au p r i n 

t e m p s . Cependant , en r e n t r a n t a u p r è s des nô

t res , l ions faisions le j e u sur ntfs chevaux , le 

j o u r de no t re ar r ivée , et frappions la poudre 

avec un cer ta in n o m b r e d 'en t re eux . B e a u c o u p , 

qu i n ' eus sen t pas pu fourni r ce dern ie r exer

cice, étaient néanmoins en é ta t d ' expôdi t ionner . 

Nos chevaux restaient sans boire un j o u r ou 

deux ; u n e fois, ils n ' o n t pas t rouvé d 'eau p e n 

dan t trois j o u r s . Les chevaux du Saha ra font 

beaucoup plus que ce la ; ils res ten t t rois mois 

sans m a n g e r un gra in d 'o rge . Us ne connaissent 

la pail le q u e les j ou r s où ils v iennent ache t e r des 

grains dans le Te l l , et ne m a n g e n t le plus sou

vent que de Yalfa et du chiehh, quelquefois du 

guetof. Le ch iehh vaut mieux que l'alfa e l le 

guetof que le ch iehh . 

« Les Arabes disent : 

« L'alfa fait m a r c h e r , 

« Le ch iehh fait c o m b a t t r e , , 

« Et le guetof vaut mieux que l 'orge. 

«Ce r t a ine s années se passen t , sans que les 

chevaux d u Sahara a ient m a n g é un grain d 'orge 

de l 'année e n t i è r e ; cela arr ive s u r t o u t quand les 

t r ibus n ' on t point élé reçues dans le Tel l . Elles 
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d o n n e n t alors des da t tes à leurs chevaux ; ce t te 

nour r i tu re les engraisse, et ils peuvent expéd i -

t ionner et c o m b a t t r e . 

« 4" Vous demandez pourquoi, quand les Fran
çais ne montent les chevaux qu'après quatre ans, 
les Arabes les montent de très-bonne heure. 

« Sachez que les Arabes d isent q u e le cheval , 

c o m m e l ' h o m m e , ne s ' instrui t vite que dans le 

p r emie r âge . Voici leur proverbe à cet égard : 

« Les leçons de l 'enfance se gravent sur la 

p i e r re . 

« Les leçons de l 'âge m û r d ispara issent c o m m e 

« les nids des oiseaux. 

« Us disent e n c o r e : 

u La j e u n e b r a n c h e se redresse sans grand 

« travail ; 

« Mais le gros bois ne se redresse j a m a i s . 

<i Dans la p remiè re année , les Arabes inst rui

sent déjà le cheval à se laisser condu i r e avec le 

reseun, espèce de caveçon ; ils l ' appel len t alors 

djeda, c o m m e n c e n t à l ' a t tacher et à le b r ider . 

Dès qu' i l est devenu teni, c 'es t -à-di re qu ' i l en t re 

dans sa seconde a n n é e , ils le m o n t e n t u n mil le , 

puis deux , puis u n pa ra sange , et dès qu ' i l a 

dix-huit m o i s , ils ne c ra ignent pas de le fatiguer. 

Quand il es t devenu rebâa telata, c 'est-à dire 

quand il e n t r e dans sa t ro is ième a n n é e , ils l 'a t

t achen t , cessent de le monte r , le couvrent d 'un 

bon djelalle (couverture) et l ' engraissent . 

« Ils d isent à cet éga rd : 

« Dans la p r e m i è r e année (djeda), a t tache- le , 

« pour qu'i l n e lui arr ive pas d ' acc iden t ; 

« Dans la deux ième année (teni), m o n t e - l e j u s -

« qu ' à ce q u e son dos en f léchisse; 

« Dans la t ro is ième a n n é e (rebâa telata), a t ta -

* che-le de n o u v e a u ; puis , s'il ne convient pas , 

« vends- le ; 

« Si un cheval n 'es t pas mon té avant la t ro i 

s ième année , il est cer ta in qu ' i l ne sera bon 

tout au plus que p o u r cour i r , ce qu ' i l n ' a pas 

besoin d ' app rendre : c 'est sa faculté or ig ine l le . 

« Les Arabes e x p r i m e n t ainsi cet te pensée : 

« El djieud idjiri be âaselhou. 
<i Le djieud cou r t suivant sa r ace (le cheval 

noble n ' a pas besoin d ' app rendre à cour i r ) . » 

Les Arabes reconnaissent un grand n o m b r e de 
races de chevaux, et chaque cont rée a les s iennes , 
auxquel les on a t t r ibue des qual i tés différentes. 

P a r m i les races les plus n o b l e s , M. E p h r e m 

Ilouel ( t ) m e n t i o n n e pa r t i cu l i è r emen t les sui

vantes : 

(1) Houel, Histoire du cheval chez tous les peuples de la 
terre. Paris, 1848-62. 

[.ES CHEVAUX DE L'illAk. 

« En p r e m i è r e l igne v i ennen t les chevaux de 
l ' I rak-Arabi , la Bahylonie des anc iens , contrée 
si tuée en t r e Bagdad et Bassora, s u r les rives de 
l ' E u p h r a t e . Elle est abondan te en pâ turages ex
qu i s , r iche par la fécondité de son sol et les 
hab i tudes commerc ia le s de ses hab i tan ts . L ' I
rak, dès les t e m p s les p lus anc iens , étai t regardé 
c o m m e la pat r ie des plus beaux chevaux de l'A
rabie . C'est là su r tou t que l 'on re t rouve la race 
des kohch lan i dans son berceau primitif. Ce qui 
disLingue p r inc ipa lemen t les chevaux pu r sang 
de l ' I rak, c'est la belle express ion de leur tê te , 
l eurs yeux g rands et sa i l lants , leur chanfrein lé
g è r e m e n t enfoncé qui donne à leurs nar ines une 
expression fière et supe rbe , leur front large et 
ouvert , s igne de cet te inte l l igence si merveilleu
sement développée chez tous les m e m b r e s de 
cet te admi rab le fami l le . 

« Les véri tables kohchlani ou kohh'-eli, les par 
faits, c 'est-à-dire les p u r sang , sont les chevaux 
qui de scenden t des j u m e n t s qu ' a montées le Pro
phè t e , S'il est pe rmis de me t t r e en doute la véra
cité de leur a rb re généa logique , il est néanmoins 
cer ta in que , honoré c o m m e il le fut pendant sa 
vie, M a h o m e t a dû posséder des chevaux excel
len ts . 

« Le cheval de l ' I rak est p lus g rand el plus 
fort que le cheval du Nedjed ; il est aussi p lus ro
bus te et plus dur q u e lui à la fa t igue. S'il n 'a pas 
tou t à fait sa s u p r ê m e é légance , il le surpasse 
c o m m e p r o d u c t e u r , chez les peuples du Nord, 
en c e qu ' i l a p lus d ' a m p l e u r et plus de propen
sion à se plier à l 'a l lure du t ro t . On t rouve cette 
r ace p r inc ipa l emen t dans les environs de Bag
dad, d'Orfa e t de Bassora ; ma i s il faut en ache
ter les descendan t s à l 'é ta t de j e u n e s poulains : 
car ils sont si e s t imés , qu ils sont enlevés de 
bonne h e u r e pa r toutes les t r ibus arabes , par la 
Pe r se , par la T u r q u i e et pa r les Anglais de 
l ' Inde . 

LES CHEVAUX DU NEDJED. 

« Les chevaux du Nedjed sont ceux de ce pays 
qui r ep résen te à peu près l ' anc ienne Arabie dé
ser te et forme le cent re de la presqu ' î le a rabi 
que , con t r ée mon tagneuse et coupée de déserts 
de sable . Là, sur un sol sec et p i e r r eux , le cheval 
s ' accou tume aux pr ivat ions , aux courses longues 
et r ap ides . Les chevaux du Nedjed sont aussi très-
r e n o m m é s p o u r l eu r vitesse e t leur énerg ie . 
C o m m e tous les chevaux des m o n t a g n e s , ils sont 
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d 'un t e m p é r a m e n t sec et nerveux et d ' une 

grande é légance . Us sont , en généra l , de peti te 

taille, mais l eu r s musc les sont bien sortis ; ils 

ont le front h a u t et le chanfrein l égè remen t bus

qué . Comme, dans un pays stéri le et dépourvu 

de ressources, ils ne r e n c o n t r e n t pas toujours 

leur nour r i tu re n a t u r e l l e , la nécessité leur a 

fait p rendre des hab i tudes omnivores : le lait de 

chamelle , les da t tes et le j u s qui en découle , la 

viande séchée, rédui te en poud re , e t m ê m e , dit-

on, la viande cui te , aussi bien que les boui l lons 

de viande, viennent r e m p l a c e r pour eux l 'orge et 

les herbes substant iel les des vallées desséchées 

par les vents du mid i . 

«La t r ibu de K h a d a m a le r e n o m de posséder 

les mei l leurs chevaux. Dans le Nedjed, il y a 

vingt familles de chevaux du p remie r rang , don t 

l 'antique origine est cons ta tée ; les descendan t s 

de ces familles se sont r é p a n d u s dans d 'au t res 

contrées. Les étalons kohheel i vrais se venden t à 

des prix très-élevés ; les j u m e n t s ne sont pas à 

acheter ; un h o m m ; se perd de r épu ta t ion , en 

cédant contre de l 'or ou de l 'argent un t résor 

aussi ines t imable . 

« On donne quelquefois abus ivement le n o m 

denedjedi à u n e race de chevaux r é p a n d u e dans 

toute l 'Arabie, et que l 'on suppose venir originai

rement du Nedjed ; car ce pays serai t , d 'après 

quelques légendes a rabes , la patr ie pr imi t ive du 

cheval. Cette p r é t endue race du Nedjed n 'est 

qu 'une variété de la race kohchlani . On ne doit 

accepter c o m m e cheval du Nedjed q u e celui qui 

provient de ce pays el qui peu t appa r t en i r à des 

familles plus ou moins pures . 

LES CHEVAUX 1)E L'YÉMEN. 

« Les chevaux de l 'Yémen sont ceux qui nais
sent dans ce divin pays, l 'une des plus belles 
contrées de l ' anc ienne Arabie Heureuse , empi re 
de cette reine de Saba , qu i envoyait à Sa lomon 
les beaux chevaux de ses ha ras . Ce pays est en
core au jourd 'hu i r e n o m m é par les belles races 
qu'il possède. Tous les chevaux de l 'Yémen sont 
bons et courageux , robus tes et durs au travail ; 
ils ont de la taille et du genre ; mais c'est su r tou t 
aux environs de Djof q u e se t rouvent les plus 
heaux et les mei l leurs . Ceux-ci ont beaucoup de 
rapport avec les chevaux de l ' Irak, don t il est 
même difficile de les d i s t inguer . Ils ne le cèdent 
d'ailleurs ni en vitesse ni en élégance aux c h e 
vaux du Nedjed. Ces chevaux sont d 'un grand 
prix et recherchés , c o m m e m o n t u r e , pa r tous les 
cheiks et pachas d ' une g rande part ie d e l 'Arabie. 

LES CHEVAUX DE L'OMAN 

« Les chevaux de l 'Oman sont ceux de cette 

contrée r i che et fertile, s i tuée à l ' ex t rémi té est 

de l 'Arabie , qui a pour capitale la ville de Más

ca te . Ces chevaux sont géné ra l emen t grands et 

forts p o u r des chevaux a rabes . Ils r e s semblen t à 

de petits chevaux de p u r sang occ iden ta l , bien 

doublés . Us possèdent des qual i tés préc ieuses ; 

ma i s ils n 'on t pas le cachet p r o n o n c é qu i dis t in

gue les autres races de l 'Arabie . 

LES CIIF.VAUX n E L'iIEnjAZ. 

« Les bords de la m e r Rouge , depuis Suez 
j u s q u ' à la Mecque , vers l 'Hedjaz , nourr i ssent 
d 'excel lentes races de chevaux, dont p lus ieurs 
r e m o n t e n t au s a n g le plus p réc ieux . Ces c h e 
vaux ont plus de taille que ceux de l ' in té r ieur de 
l 'Arabie ; il s 'en fait u n grand c o m m e r c e avec 
l 'Egypte , et leur pr ix est fort élevé. Les races de 
l'Hedjaz sont regardées c o m m e les plus belles ; 
et c'est dans ce t t e con t rée que le cheval est véri
t ab l emen t m e m b r e de la famille, et il y est p lus 
considéré que pe r sonne . ; 

LES CHEVAUX DE BAIÏHEIM. . ] 

« Le pays de B a r h e i m , cé lèbre par les perles 
qu ' i l pêche dans le golfe Pe r s ique , possède aussi 
d 'excel lents chevaux ; mais c'est su r tou t l'île dé 
ce n o m qui est fameuse sous ce r appor t . Des 
voyageurs r a p p o r t e n t avoir t rouvé dans cet te île 
une famille de j u m e n t s de la plus g r a n d e beau té , 
et te l lement r e c h e r c h é e dans le pays, qu 'e l le a 
été cause , en t re deux t r ibus de cet te cont rée , 
d 'une gue r re a c h a r n é e qui d u r e depuis un demi-
siècle. » 

LES CHEVAUX DE MÉSOPOTAMIE. 

Les races de la Mésopotamie sont regardées 

c o m m e les plus douces , les p lus g randes de taille 

et les plus parfai tes de formes . 

LES CHEVAUX DE SYIVÎE. 

Les races de Syrie sont regardées c o m m e é tant 

les p remiè res pour la beau té de leur robe . 

Les Anglais a c h è t e n t b e a u c o u p de chevaux 
arabes ; l ' expor ta t ion la p lus cons idérable se 
fait pa r Bassora ; il y a aussi un m a r c h é à Bag
dad. Les chevaux sont expédiés à Bombay , Cal
cut ta et Madras . 
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Le pr ince Pùk le r -Muskau ( 1 ) , qu i a voyagé i 
dans t o u t l 'Orient et qu i a observé les c h e v a u x 

arabes en a m a t e u r et en conna i s seur , est d'avis 

que c 'est s eu l emen t chez les Bédouins q u ' o n 

peut se p r o c u r e r des étalons de p remie r mér i t e ; 

mais l eur pr ix est très-élevé, et on ne p e u t al ler 

les c h e r c h e r dans le dése r t qu ' avec beaucoup de ) 

difficultés et de dange r s . j 

2° Les races persanes. 

Les chevaux persans é ta ient cé lèbres b ien des 

siècles avant qu 'on c o n n û t les chevaux a r a 

bes . Ils é ta ien t r ega rdés c o m m e les plus p r o 

pres à la gue r r e et formaient jadis la mei l leure 

cavalerie de l 'Or ient . Les chevaux pe r sans de 

race p u r e é ta ient si es t imés , que les rois les 

envoya ien t c o m m e cadeaux du p lus g r a n d prix, 

et q u e lo r sque les Pa r thes voulaient se r e n d r e 

leurs dieux propices pa r u n sacrifice des plus 

solennels , ils i m m o l a i e n t u n de ces an imaux . 

Cette race n 'a pas dégénéré : de nos jou r s en

core , elle est r ega rdée c o m m e l 'une des p lus 

parfai tes. ' '' ' 

• C a r a c t è r e » . — Le cheval persan se r a p p r o c h e 

b e a u c o u p de l 'a rabe , auque l il est supér ieur 

p o u r la beau t é des formes ex té r i eu res . Sa tê te 

-est plus fine et sa c roupe mieux faite. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Il sera i t m ô m e plus 

r ap ide au dépar t , mais d a n s u n e course p r o 

longée l 'arabe finit p a r le devancer . 

3» Les races turques. 

Le cheval t u r c provient du c ro i sement de 
l'arabe. £t du persan . 

C a r a c t è r e s . — Son corps est p lus long, sa 
c r o u p e p lus élevée que chez le p r e m i e r , ma i s il 
por te la tête c o m m e lu i . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Ses qual i tés le r ap

prochen t davantage du second. La race t u r q u e a \ 
servi à la format ion du pu r sang ang la i s , c o m m e 
l ' i n d i q u e n t les n o m s de Bierley-turc, Helmsley-
turc, q u ' o n t por tés en Angle te r re les mei l leures 
familles de c o u r e u r s . 

Chez les T u r c s , les chevaux sont p r o m p t e -
m e n t ru inés pa r la m a n i è r e i r ra t ionne l le dont 
ils sont t ra i tés . Us passent une par t ie de leur vie 
a t t achés par les q u a t r e p ieds , sans pouvoir se 
c o u c h e r ; ils son t nour r i s d 'o rge ou de trèfle vert , 
de m a n i è r e à ê t re engraissés ou t r e m e s u r e , e t i l s 
passent sub i t emen t d 'un repos absolu et long
t e m p s p ro longé à un service forcé. 

( 1 ) Eùkler-Muskau, Chroniques, lettres et journal de 

voyages. P a r i s , 1 8 2 7 . 

1° Les races africaines. 

Les races africaines descenden t de la race 

arabe et en diffèrent p e u . Les plus r e n o m m é e s 

pa rmi elles sont la race n u b i e n n e , la race égyp

t ienne e t la race n u m i d e . 

LE CHEVAL DE NUBIE. 

Le r o y a u m e de Dongola et les distr icts voi

s ins , placés en t re l'Egypte et l 'Abyssinie, four

nissent une race de chevaux qu i , au dire de 

B r u c e , ne le cédera i t en rien aux chevaux ara

bes et n u m i d e s . 

C a r a c t è r e s . — Ils on t la taille beaucoup moins 
longue à p ropor t ion que les chevaux arabes . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Mais ils sont égale

m e n t agi les , robus te s , in te l l igents et très-attachés 
à leurs m a î t r e s . 

Ces chevaux sont r ega rdés comme les mei l 
leurs du no rd -e s t de l 'Afr ique . Leu r s p ropr ié 
ta i res p r é t e n d e n t que ce sont les descendants 
d 'un des cinq chevaux su r lesquels Mahomet 
et ses c o m p a g n o n s s 'enfuirent de la Mecque à 
Mcdine d a n s la nuit sacrée de l 'Hégi re . Les 
étalons de ce t te race son t p lu s es t imés que les 
j u m e n t s : leur prix est t r è s -é l evé . B o s m a n 
assure en avoir vu u n qu i fut vendu au Caire 
p o u r une s o m m e équ iva lan t à 1,0001.vies s t e r 
l ing. 

LES CHEVAUX o'ÉGYPIE. 

Les chevaux d'Egypte passent p o u r ê t re t rès-

vifs et t r ès - l égers . 

LE CHEVAL BARBE OU NUMIDE. 

Le cheval n u m i d e ou barbe [fig. 188), que l 'on 
pour ra i t aussi n o m m e r cheval algérien, est l ' un des 
plus préc ieux types d u cheval de g u e r r e du globe. 
Sa r épu ta t ion , sous ce r appo r t , ne date pas des 
t e m p s m o d e r n e s . On sait c o m m e n t les Romains 
par la ient de la cavalerie n u m i d e . Les quali tés de 
cet an imal ne sont pas abso lumen t une consé 
quence de l ' amél iora t ion de la race par les éle
veurs ; elles sonl 1'efYet du c l imat e t de la na tu re 
du l ieu. Le sang or iental a t rouvé , dans les condi
t ions c l ima té r iques , dans la cons t i tu t ion du pays 
et dans sa végéta t ion , les é l émen t s nécessaires à 
la conservat ion des qual i tés pr imit ives de son 
type . D'autre par t , les Arabes on t con t r ibué à 
l ' en t re t ien de ces qual i tés pa r la m a n i è r e dont ils 
on t gouverné le cheval . Cela s 'expl ique : la po
pulat ion arabe est une popula t ion gue r r i è r e . Elle a 
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toujours c o m b a t t u , soit pour a t t aque r , soit pour 

se défendre. Cbaque t r ibu a été presque l ' image 

d'une peti te na t ion à cûté d ' u n e au t r e ; de là 

une guerre en p e r m a n e n c e , et le cheval a j o u é 

un grand rôle dans le m o d e de cons t i tu t ion du 

pays : aussi est-il le seul an imal dont l 'Arabe ait 

eu soin, pour lui conserver le mieux possible , 

soit par un choix de r e p r o d u c t e u r s , soit par une 

nourr i ture convenable , les qual i tés qu i le d i s 

tinguent. 

C a r a c t è r e s . — Ses formes sont agréables , et 

son encolure flatteuse. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . •— Les cbevaux barbes 

sont regardés c o m m e les p lus aptes à faire race , 

mais très rudes et très-difficiles à monte r . 

Cette race , plus q u ' a u c u n e au t re peu t -ê t r e , se 

rapproche du type arabe p o u r la v igueur , la lon

gueur de son haleine et la rapidi té de la course . 

Elle est t r è s - r eche rchée pour le manège . 

Pendant la campagne de Crimée, les chevaux 

français et anglais furent déc imés , tandis que les 

chevaux barbes mon té s par les chasseur s d'Afri

que résis tèrent . 

Les chevaux barbes nous v iennent pr inc ipa le

ment du Maroc et du pays de Tyr . 

U n i - u n . 

2° Lei races européennes. 

1 · Les races espagnole* ou andalousei. 

LE CHEVAL AXDALCU. 

C a r a c t è r e s . — C'est le cheval qui est resté le 

plus r a p p r o c h é du type a r a b e . 

Le cheval andalou a le corps moins effilé que 

le cheval anglais ; ses j a r r e t s sont plus coudés et 

son poi t rai l plus large ; il por te u n e enco lure plus 

forte, plus relevée ; il a le chanfrein busqué et lu 

tê te un peu grosse, ce qu i fait d i re de lui qu ' i l 

est chargé de ganache. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Il est courageux , 

souple et grac ieux . Dès l ' époque roma ine on en 

faisait beaucoup de cas, et l ong temps il a été r e 

gardé c o m m e le p remie r cheval de l ' E u r o p e : vers 

la fin du x v i ' s iècle, le cheval espagnol é ta i t le 

cheval de selle par excel lence , réun issan t au p lus 

h a u t deg ré la souplesse et l ' équi l ibre , q u e de 

manda i t la h a u t e école d 'équi ta t ion . P a r t o u t on 

avait r ecours à lui p o u r la mul l ip l ica l ion des 

chevaux de guer re , mais ce n ' é t a i en t que les plus 

grands se igneurs qui savaient se le p r o c u r e r . 

II — 146 
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C'est lui que les peint res ont représen té le plus, 

souvent dans leurs tableaux, 

l l e s t e n c o r e bon p o u r le m a n é g e e t la cavalerie. 

2 ° tes races anglaises. 

Les peuples de l 'Europe sep ten t r iona le et cen
t ra le sont parvenus à modifier p ro fondémen t 
la n a t u r e du cheval . Devons-nous en a t t r ibuer 
la cause à un éta t plus avancé de civilisation, 
de per fec t ionnement d ' ag r i cu l tu re , ou à d 'aut res 
agents ? Quelques pe r sonnes veulent y faire 
c o n l r i b u e r le c l imat , l ' a l imenta t ion , et l'on ne 
saura i t contes ter l 'action de ces agen ts . Mais le 
c l imat de l 'Angle te r re , pa r exemple , est à peu 
près u n i f o r m e , e t c e p e n d a n t les Angla is ont 
modifié leur cheval do man iè re à le r end re p r o 
pre à tout service : après avoir ob tenu un grand 
n o m b r e de chevaux de p u r sang, n é s en Angle 
t e r r e , ils les on t , a la vér i té , croisés avec des 
j u m e n t s d 'un s a n g m o i n s p u r , souvent m ê m e avec 
des j u m e n t s de char re t t e . Ils en ont fait le lévrier 
de l 'espèce, en c réan t le cheval de vitesse d ' h i p 
p o d r o m e ; ils en ont fait l ' énorme type de b ras 
seur , et ces deux a n i m a u x diffèrent l 'un de l ' au t re 
a u t a n t que le lévrier le mieux taillé p o u r la 
course diffère du dogue de forte r ace organisé 
s u r t o u t p o u r le comba t . Les Anglais ont fait 
aussi le cheval carross ier , le cheval de cavalerie, 
le cheval de chasse , le cheval de rou lage , le che 
val des messager ies , le cheval de t ra i t de l 'agr i 
c u l t u r e ; ils ont fait, en un m o t , dans le m ô m e 
c l imat , le cheval p ropre à c h a q u e spécial i té de 
service, soit p o u r l 'uti l i té p u b l i q u e , soit p o u r les 
modes , les j e u x , les plaisirs ou les capr ices . 
P resque tous ces chevaux ont hé r i t é d 'une par t ie 
des qual i tés de leur père p o u r la v i tesse , e t de 
leur m è r e p o u r la froideur et la bon té du t e m 
p é r a m e n t . 

Les races anglaises c o m p r e n n e n t le cheval de 
sang,\e pur s angou de course (horse race), appelé 
en F r a n c e cheval anglais; le demi-sang ou de 
chasse (hun ie r ) , le cheval noir d'Angleterre, le bai 
de Cleveland, le cheval trapu de Su/folk, le clydus-
dale, le cheval de Lincolnshire, e t le poney ou gal-
toway d'Ecosse (1). 

LE CHEVAL DE COURSE ANGLAIS. 

Der englische Rcnner. 

Le zèle ex t raord ina i re avec lequel les Anglais , 
depuis deux siècles, se sont occupés de l'élève 
des chevaux, l eur a fait ob teni r des résul tats 
su rp renan t s . C'est pa r leurs soins qu 'es t née celte 

r ace qu' i ls n o m m e n t thorough bred (pur sang] 
et qui est ma in tenan t r é p a n d u e dans tou te l'île. 
Nulle par t on ne voit p lus de p u r s sangs qu'en 
Ang le t e r r e . 

L 'opin ion géné ra l emen t r é p a n d u e en France 
est que les Angla is , p o u r obtenir leurs chevaux 
de course , on t mélangé la préc ieuse race arabe 
avec les races du nord de l 'Europe : c 'est une 
e r reur que l 'on ne saura i t t rop comba t t r e . La fa
mille a rabe impor tée et élevée en Angleterre 
depuis près de deux cents ans , est arr ivée jus
qu 'à nous sans a u c u n e mésa l l i ance . 

Le p r emie r étalon é t r ange r d o n t l ' introduct ion 
soit men t ionnée dans les a n c i e n n e s chroniques 
saxonnes , est le Turc blanc, qui fut acheté par 
J a c q u e s I e r , d ' un sieur P lace , p lus t a rd maî t re des 
haras de Cromwel l . Villiers, p r e m i e r duc de 
Buck ingharn , in t roduis i t ensui te Helmsley-Turk, 
puis Fairfax-Mororco. Mais, géné ra l emen t , on ne 
fait r e m o n t e r cel le généalogie qu ' au commen
c e m e n t du de rn ie r siècle a \ ec Darlcy Arabian, 
né en Syrie et qui e u t une g rande réputat ion. 

P lus de vingt ans après , lord Godolphin admit 
dans son h a r a s le cé lèbre étalon Arabian Godol
phin, qui fut ache té , p o u r u n e misérab le somme, 
à Par is , où il t ra îna i t la cha r re t t e d ' un por teur 
d 'eau. E u g è n e Sue (I) a raconté la pa thé t ique 
histoire de cel é ta lon . Lath, un de ses fils, fut un 
des p remie r s chevaux de son t e m p s . 

Il est positif q u e les chevaux de l 'Orient, croi
sés ent re eux et élevés avec des soins par t icul iers 
et u n e n o u r r i t u r e succu len te , ont toujours a u g 
m e n t é la taille de leurs p rodu i t s , e t on t acquis 
une plus g rande vitesse. 

C a r a c t è r e » . — Le cheval de course anglais 
ifig. 189) passe p o u r le mei l leur des chevaux 'de 
cette nat ion II a les carac tè res typiques de la 
race arabe , jo in ts à des carac tères secondai res , à 
l 'aide desquels on p e u t le d i s t inguer du type 
or ienta l . Le cheval anglais est plus hau t de taille 
que le cheval a rabe : il a le corps plus al longé, 
moins a r r o n d i . La gymnas t ique du galop de 
course a al longé la cuisse, élevé la c roupe , r endu 
les j a m b e s plus fines, et c o m m u n i q u é à ces ré
gions une forme spéciale . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Toutefois, le cheval 

anglais a peu de souplesse, peu de g râce dans ses 
m o u v e m e n t s , et la du re t é de son t ro t a fait adop
ter celte m a n i è r e de m o n t e r q u e l 'on n o m m e à 
l'anglaise. Il est rebel le aux exercices du manège 
et se prè le mal aux m a n œ u v r e s de la cavalerie. 
Il est fait pour la course en l igne dro i te . 

[1) Voyez p lus h a u t , page 324. (1) E u g . S u e , Deleytar, Parts , 1846. 
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Les qual i tés spéciales du cheval de course r é 

sultent de l 'action combinée du cl imat , de l ' é 

levage et de l ' inst i tut ion des courses . 

Le cheval a rabe seul est t ra i té a v e c a u t a n t d'at-

t e n t i o n q u e lui. Son élève, son e n t r a î n c m e n t s o n t 

devenus, en Angle te r re , u n e véri table sc ience , que 

pra t iquent les personnages les plus considérables , 

et qui nous ont fait connaî t re des faits impor t an t s . 

Les tentatives d 'amél iora t ion de la race ont m o n t r é 

que la taille, le por t , les m œ u r s , les disposi t ions, 

étaient des carac tè res hérédi ta i res ; que l ' éduca

tion et les au t res c i rconstances ex té r ieures n 'a 

vaient q u ' u n e faible inf luence. De p lus , on a vu 

que le poulain avait le poil de la mère , avec la 

forme de la tûte et des pieds, les m œ u r s e t la ra 

pidité du père . P lus ieurs défauts sont aussi h é 

réditaires, et il faut des soins soutenus et a t t en 

tifs pour les dé t ru i r e . J ama i s on ne doit me t t r e 

un cheval de race avec d ' au t res qui ne possèdent 

point les mômes qua l i t é s ; leur seule f réquenta

tion lui est nuis ible . Les Arabes connaissent ces 

faits depuis des siècles, et emplo ien t les m ô m e s 

précaut ions que les Anglais . Ceux-ci sont peu t -

ôLie encore plus sévères au sujet du non-cro ise 

ment des races . On t rouve chez eux des arbres 

généalogiques (stud-book) établis , depuis soixante 

ans, avec la plus grande exac t i tude , et par les 

personnes les plus d ignes de foi, pour cons ta ter 

l 'origine de tous les chevaux de p u r sang qui ont 

vécu dans le pays (1 ) . 

• Les courses r e m o n t e n t b ien au delà, du t emps 

de l ' in t roduct ion des étalons arabes . L"n a u t e u r 

anglais du xn° siècle par le des courses de 

chevaux qui é ta ien t établies de son t emps , à 

Smilhfield. L ' ins t i tu t ion régul ière des courses 

date du règne de Charles 1°', et la p romulga t ion 

des règlements r e m o n t e à la de rn iè re année de 

celui de J acques 1". Elles ont toujours été m a i n 

tenues depuis cet te époque . 

C'est à Epsom que se cour t tous les ans le 

Derby-Stakes, la course la p lus impor tan te de 

l'année en Angle te r re . 

La créat ion de ce g rand pr ix (1780) est due au 

comte de Derby, u n e des célébri tés du turf b r i -

(1) À cet exemple, il a été établi en France, au ininis-
lère de l'agiiculture et du commerce, par ordonnance du 
3 mai 1831, un registre matricule pour l'inscription des 
étalons et juments anglais, arabes, harbes, turcs et per
sans dont la généalogie et la race puie sont dûment 
constatée*. Sur le premier itml-lmok français sont i user ils 
les noms de 215 étalons de pur sang ang'ais, importes ou 
nts en France ; de 2(Jù' chevaux arabes, barbes, persans ou 
turcs; lie 274 juments anglaises de pur sang et de 41 ju
ments venues d'Orient. Leur descendance est aussi inscrite, 
en tant que faire se peut. 

I t ann ique . Au d é b u t de sa ca r r i è re , le cé lèbre 

lord en t re t in t avec faste une magnif ique écur ie 

e t se mon t ra , j u s q u ' à la fin de ses j ou r s , un des 

p lus zélés pa r t i>ans -du spor t . Il débu ta sur le 

turf en 1776 et fut l 'un des plus influents p ro tec

t e u r s des courses de Manches te r , de Lancas le r 

et d ' au t res réunions de son vois inage. 

Après avoir bril lé aux mee t ings à York , Not-

t i n g h am, Chester , Liverpool et N e w m a r k e t , il 

devint m e m b r e du Jockey-Club. 

Ce ne fut qu 'en 1787 que lord Derby r e m p o r t a 

le prix qu ' i l avait fondé, avec S<r l'eters, l 'étalon 

le plus es t imé de son temps , et dont les 284 des

cendants ont gagné ensemble 4,084 pr ix . 

De tous les spo r t smen français, le comte de La-

j g range a seul eu la gloire de gagne r les Dirby-
\ Stakes ; ce fut en 1863, avec le fameux Gladia-
j leur, pa r Monarque et M u s Gladiator, ba t tan t de 

deux longueurs Chrislmas-Carolet vingt-sept au

tres concur ren t s . On se rappe l le encore l ' im-

I mense re ten t i s sement qu 'ob t in t la g r a n d e victoire 

du c o m t e de Lagrange . 

Des i l lumina t ions eu ren t l ieu à Pa r i s , et p e n -

I dan t l ong t emps on n ' en tend i t p rononce r que le 
1 n o m de Gladiateur. En dehors du pr ix , qui s'éleva 

à 170,623 francs, M. de Lag range gagna en par is 

une s o m m e é n o r m e . 

Il est Tàcheux que le prix de la course n e soit 

souvent gagné que par les cruelles excitat ions 

des jockeys , qu i t i ennen t au jourd 'hu i u n e t r è s -

grande place dans une lu t te où le cheval seul de

vrait j o u e r u n rôle . Il y avait autrefois dans le 

cheval anglais u n sen t iment plus développé de l'é

mula t ion et de l 'obéissance. Quand la course était 

c o m m e n c é e , il savait ce qu ' i l avait à faire, sans 

que le cavalier dû t recour i r à l 'éperon et au fouet. 

| a Forester, di t Wil l iam Youa t t (1), avait déjà 

j gagné p lus ieurs courses r u d e m e n t contestées ; 

mais un j o u r m a l h e u r e u x il en t r a en lice avec un 

cheval ex t raord ina i re , Eléphant, appa r t enan t à 

sir J a m e s Shaftoc. La d i s tance à pa rcou r i r était 

de q u a t r e milles en l igne dro i te . Ils avaient fran

chi la par t ie plate du te r ra in , et se t rouvaient 

sur le m ô m e niveau à la m o n t é e . A peu de d i s 

tance du po t eau , Éléphant, ayant en ce m o m e n t 

un peu gagné sur Forester, ce dern ie r fit tous les 

efforts possibles pour recouvrer le t e r ra in pe rdu . 

Mais voyant qu' i ls é ta ien t sans résul ta ts , d 'un 

bond désespéré il se r a p p r o c h a de son an tago

niste, e t le saisit par la mâcho i re pour le main

tenir en a r r i è r e ; on eut beaucoup de pe ine à lui 

faire l âcher pr i se . 

I 

(i; Yotiatt, The Horse, Londuii, 181.8, 
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u Un au t re cheval , appa r t enan t à M. (Juin, en 
1753 , se voyant dépassé par son adversaire , le 
saisit par u n m e m b r e , et les deux jockeys furent 
obligés de descendre de cheval pour séparer leurs 

. m o n t u r e s . » 

Y o u a t t déplore q u e le système actuel soit tel 
que le cheval de course ait besoin d ' ê t re excité 
par le jockey ; qu 'on ait t o u t sacrifié à la vitesse 
e t à légère té , aux dépens de la force et de la r é 
s is tance de l ' an imal ; que le cheval va inqueur 
sor te de l ' h ippodrome les flancs déch i rés par l'é
peron , les cô lcs ru i sse lau tes de s n e u r , l e s t endons 
forcés, et incapable de r epa ra î t r e de nouveau 
avec succès dans la lu t t e . Des h o m m e s c o m p é 
ten ts s 'é tonnent , du res te , de voir, aussi b ien en 
F r a n c e qu ' en Angle te r re , les efforts tendre veis 
ce seul b u l , la vitesse ver t igineuse dans un cour t 
espace de t emps : ce n 'es t pas en d e m a n d a n t aux 
chevaux la seule qual i té de la vitesse que l 'on 
obt iendra d 'eux la v igueur et l ' énergie , qual i tés 
nécessai res avant t ou t au service du cheval . Nos 
t r i omphes su r le c h a m p de course , m ê m e ceux 
de Gladiateur, le va inqueu r d u Derby anglais et 
du gmnd prix de Paris, prouvent seu lemen t une 
excitabili té nerveuse passagère et décevante , 
mais non la puissance et la solidi té. 

Quelques chevaux de course anglais s e sont 
acquis u n nom> his tor ique pa r l eur r ap id i t é , et 
nous pouvons les c i ter c o m m e exemples . 

Flying C/dtderg p a r cou ru t en 6 m i n u t e s et 
40 secondes la piste de N e w m a r k e t , longue de 
20,884 pieds . Firetail faisait un mil le anglais en 
64 secondes . Germain a fait j u s q u ' à 1 mi l le par 
m i n u t e ou 82 pieds et demi par seconde . 

De tels efforts ne se sou t i ennen t pas l ong temps ; 
cependan t , la résis tance du cheval anglais est 
r e m a r q u a b l e . Un M. Wi lde paria de faire à che 
val 127 milles anglais en 9 heu re s , et il les fit en 
0 heu res et 21 m i n u t e s . Il employa dix chevaux, 
don t que lques -uns p a r c o u r u r e n t en u n e h e u r e 
20 milles anglais , ou 3 i k i lomè t re s . 

De tous les chevaux de course , Eclipse fut lu 
p lus cé lèbre , a u c u n n o m n 'es t plus i l lustre dans 
l 'histoire h i p p i q u e de l 'Angle ter re . Si les c h e 
vaux anglais é ta ient doués de mémoi re , ils se
ra ien t aussi fiers d'Eclipsé que les Macédoniens 
l ' é ta ient d 'A lexandre , ou les Romains de César. 
Le réc i t des victoires d'Eclipsé les ferait henn i r 
d 'o rguei l , c o m m e il fait pa lp i te r les c œ u r s de 
t ous les spo r l smen , et de tous les jockeys d 'ou
t r e - M a n c h e . 

Eclipse étai t a lezan. Il n a q u i t le 5 avril 1764, 
à Ewel l , dans les écur ies du duc de C u m b e r -
Iand, à l 'heure m ê m e d 'une éclipse de soleil, 

I qui est p r e sque aussi célèbre que lu i . Il était 
issu de parents a rabes qu i , ni l 'un ni l 'autre, 

I n ' é ta ien t es t imés. Sa m è r e étai t Spiletta, descen
dan t du cé lèbre étalon Godolphin Arabian par 
Regulus; elle fut ba t tue dans sa p remiè re course, 
c o n d a m n é e à ê t re a b a t t u e , et ne d u t son salut 
qu 'à l ' ent remise d 'un palefrenier . Son père était 
Mcarska, alors m e n a n t une vie à demi sauvage 
dans les forêts, et descendan t de Rnrbktt-Childcr 
par Squirt. 

L'enfance d'Eclipsé ne laissa r ien pressentir 
de sa gloire fu ture . S. A. le duc de Cumber -
land et ses écuyers n 'avaient m ê m e conçu 
q u ' u n e fort médiocre es t ime des apt i tudes du 
poulain de Spiletta. On lui r ep rocha i t d'avoir 
l 'encolure lourde , le sys tème muscula i re trop 
développé, d 'ê t re t rop m e m b r u pour sa taille, 
de m a n q u e r de dis t inct ion, d ' annonce r des dis
posit ions réfracta i res , et enfin on r emarqua i ! 
avec peine u n e balzane (I) pos té r ieure passable
m e n t hau t chaussée . Quelle décept ion ! Etait il 
bien possible que ce fût là le petit-fils de Godol
phin et de Childer ! 

Chaque a n n é e , le duc faisait vendre un ce r 
tain n o m b r e de ses chevaux. Une a n n é e vint où 
Eclipse, d éda igné , i ncompr i s , fut mis aux en
chères et ad jugé , pour u n pr ix fort modéré 
(75 guiñees) à u n m a r c h a n d de Smifhfleld, 
n o m m é W i l d e r m a n , qui le fit condu i r e dans les 
environs d 'Epsom. 

«.Éclipse g rand i t au mi l ieu de ces campagnes , 
dit u n de ses his tor iens (2) ; ses formes se dé
veloppèrent ; les défectuosités qu i avaient mo
tivé sa ré forme s'effacèrent progress ivement sous 
l 'œil vigilant de son m a î t r e . Il gagnai t chaque 
j o u r en b e a u t é , et des qual i tés s u r p r e n a n t e s de 
force, de vitesse, se révélaient en lui . W i l d e r 
man se félicitait de son acquis i t ion , et il se serait 
livré sans réserve aux espérances les p lus dorées , 
si les disposit ions réfractaires q u e ce j e u n e che
val avait mon t rées chez le duc de Cumber l and , 
loin de s ' amender , n ' é ta ien t devenues plus sen
sibles avec le t e m p s . A l 'âge de deux ans , Eclipse 
se la issai t difficilement app roche r du cavalier, 
il se défendait , se cabrai t , et ne p rena i t son essor 
qu ' ap rès de longues hés i ta t ions . Cette fougue, ce 
r e g i m b e m e n t n 'avait r ien de r é g u l i e r ; c 'était 
fan tas t ique , imprévu . Au m o m e n t où l'on 
compta i t su r sa docil i té , il refusait d ' obé i r . » 

A t rois ans Eclipse étai t tou t à fait ingou
vernab le . U faisait le désespoir des gens d 'é 
cur ie . 

(1) Marque blanche aux pieds des chevaux. 
(2) Eugène Chapus, Journal ries Chasseurs, 18Í5. 
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Fig. 189. Le Cheval de course anglais. 

Wilderman c o m m e n ç a i t à se r epen t i r de son 

mauvais m a r c h é . A quoi bon les qual i tés les 

plus bri l lantes d ' un cheval , si l 'on ne peu t le 

d i r ige ra volonté sur le tu r f? 

Vers ce temps u n a m a t e u r bien connu , le ca

pitaine O'Kelly, avait à son service un I r landais 

nommé Sull ivan, qu i passait pour posséder le 

secret de dompte r à la m i n u t e les chevaux les 

plus fougueux et les plus rebel les . M. "Wilder-

man obtint du capi ta ine q u e Sul l ivan essaye

rait son pouvoir sur Éclipse. Si l ' expér ience 

réussissait, le capi ta ine devait devenir p ropr ié 

taire, pour moi t ié , du fds de Marska, le j o u r où il 

courrai t p o u r la p r e m i è r e fois. 

Le succès de Sullivan fut aussi p r o m p t que 

merveil leux. Éclipse, g râce à lui doux e t docile, 

l 'emporta b ien tô t su r tous ses concur ren t s dans 

les courses d'essai. 

A sa c inqu ième année , M. W i l d e r m a n le fit in 

scrire pour le prix « des nobles et desgen t l emen ». 

Le 3 ma i 17b9, Eclipse fit son débu t sur l 'h ip

podrome d 'Epsom, qui é ta i t , dès ce t e m p s , le 

plus célèbre de l 'Angle te r re . Il était m o n t é par 

le j o c k e y Whi l i ng . Il avait p o u r concu r ren t s 

Cower, Chance, Social e t Plume. 

Dès qu' i l en t ra dans la l ice , Éclipse exci ta 

l ' admira t ion de tous les spec ta teurs . Les paris 

se firent s u r - l e - c b a m p p o u r lui dans la p ropo r 

tion de qua t r e con t re un. 

Voici le por t ra i t q u ' o n a fait d'Eclipsé tel 

qu ' i l a p p a r u t dans cet te j o u r n é e : 

, « Ses épaules ouver tes , ses hanches ind iquées 

é ta ient prodigieuses dans leur a p p a r e n c e de 

force, tandis q u e par la légèreté de ses j a m b e s 

et de ses pieds il semblai t à pe ine teni r au sol . Son 

cou , par son inflexion, rappela i t celui du cygne ; 

sa tôle é ta i t moyenne et h a u t e , ses naseaux 

étaient dilatés et pl issés, les yeux à"fleur de tê te , 

le ga r ro t sec et élevé, ses j a r r e t s larges, ses 

flancs ca lmes , ses sabots a r rondis ; sa robe était 

a lezan, mais d ' u n e te in te rougeâ t r e t rès - rappro-

chée de la couleur b r i q u e , alezan cerise ; ses 

c r ins , d 'une finesse exquise , é ta ient tressés en 

h u i t na t tes éga lement espacées. T o u t le réseau 

veineux et l 'expression m u s c u l a i r e se lisaient 

sous la t r anspa rence soyeuse de sa peau . » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La dis tance à pa rcou r i r était de q u a t r e mil les 
en par t ie liée. A peine lancé , Éclipse, en qua t re 
bonds , f ranchit cent pieds, il p a r c o u r u t c in
quante-hui t pieds par seconde ; en qua t r e mi
nu tes il était au b u t . Sa victoire fut aussi facile 
à la seconde m a n c h e . 

Suivant sa promesse , W i l d e r m a n c é d a la mo i 
tié de la propr ié té d'Eclipsé au capi ta ine O'Kelly. 

P e n d a n t cet te année 1769, Eclipse r e m p o r t a 
hu i t au t res pr ix . 

Le 17 avril 1770, il gagna le pr ix du roi à 
New-Market , con t re Bucephalos, qui jusque- là ! 
n'avait point été ba t tu . Mais sa ca r r i è re de cheval 
de course fut t r è s - cour t e : elle ne d u r a q u e dix-
sept mois . Dans ce cou r t espace de t e m p s , il ga
gna plus de 25,000 livres s te r l ing . 

Jamais on n e s'était servi de c ravache , d ' épe
rons ou de paroles p o u r exciLer sa course . Ou 
assure m ê m e qu 'on n 'a j ama i s c o n n u toute sa 
vitesse, parce qu ' i l n 'avait pas besoin de la p r o 
duire tou t en t iè re pour d is tancer ses r ivaux. 

Ses victoires susc i tè ren t des ja lousies t e r r i 
bles . A u c u n propr ié ta i re n e lit p lus cour i r ses 
chevaux avec lu i . Des jockeys la issèrent échap
per des menaces de mor t . W i l d e r m a n s'effraya 
et céda la p ropr ié té en t iè re d'Eclipsé au cap i 
taine, q u i , grâce à tous les prix r e m p o r t é s dans la 
suite par Eclipse, aux par is , et s u r t o u t aux profits 
de la r ep roduc t ion , acqui t une for tune d é p l u s de 
200 000 livres (cinq mil l ions) . Dix ans après la 
de rn iè re course d'Eclipsé, W i l d e r m a n demanda i t 
pour son cheval et p o u r dix de ses descendan t s , 
une s o m m e de 25,000 livres s ter l ings , plus u n e 
rente viagère de 500 livres. 

E n 1789, Eclipse m o u r u t , âgé de vingt-s ix 
ans , à W h i t e c h u r c h , dans le comté de Hertford. 
Son squele t te fut mis au m u s é e d'Oxford, où il 
est encore . 

La liste de ses descendan t s occupe ra i t deux 
de nos co lonnes . Quatre cents d ' en t re eux ont 
r e m p o r t é hu i t cent c i n q u a n t e - d e u x prix p e n d a n t 
qu'i l existait encore . 

U n cheval de la famille d'Eclipsé, t rès-cé lèbre 
aussi en Angle te r re , le Roi Ilérode, a produi t 
qua t re cen t quat re-v ingt -d ix-sept chevaux, qu i 
ont rappor té à leurs p ropr ié ta i res plus de c inq 
mil l ions. 

Colonel était u n cheval alezan de h a u t e taille, 
d 'une b o n n e s t ruc tu re , avec des pieds et des 
j ambes excel lents . Il fut engendré par Whiskcr et la 
j u m e n t Delphini, et élevé en 1825 par M. P ê t r e . 

Il p a r u t pour la p r e m i è r e fois en 1827 et gagna 
les enjeux de deux ans , ba t tan t Kitty, poul iche 
par Trump, et un poulain par Wliinl;nr. 

Dans la m ê m e année , il r empor t a le prix à 
Pontef rac t , en b a t t a n t Vanish, e t les enjeux de 
Champagne à Doncas te r , b a t t a n t u n e poul iche 
de Blackleg. 

En 1828, il fut opposé à Cadland, à la course 
du Derby; il ba t t i t Zingara et douze aut res , mais 
il pe rd i t la seconde s t a t ion . Il gagna cependan t 
le Saint Léger à Doncas t e r , où il ba t t i t Belinda, 

Vélocipède et dix-sept au t res , et il concouru t à la 
m ê m e place pour le prix de 200 souverains . 

E n 1829, à la course de Sa in t -Léger , il fut 
ba t tu pa r Bessy Bedlam, et perd i t u n pari de 
300 souverains . Ayan t été ba t tu pa r Zingara et 
Mamelouk, il cou ru t , mais ne p r i t pas rang à 
Ascot . 

E n 1830, il gagna les enjeux de Craven, qui 
é ta ient de 10 souverains c h a q u e , et bat t i t Ha-

rold, Clio e t hu i t a u t r e s . 11 cou ru t second, pour 
la coupe d 'or , où il fut ba t tu pa r Loretta, mais 
il fut v a i n q u e u r de Greemontle et de Zingara. 

Dans la m ê m e a n n é e , il r e m p o r t a le prix à 
S tockbr idge , et c o u r u t , t ro i s i ème , pour la coupe 
d'or, à Goodwood, où il fut va incu par Fleur-de-

lys et Zingara. 

En 1831 , il gagna les enjeux de Craven à 
E p s o m , et c o u r u t avec Monch à AscoL ; mais à 
la seconde station les l igaments suspenseurs des 
deux j a m b e s lui m a n q u è r e n t ; il n ' en d e m e u r a 
pas boi teux, mais le gonf lement du fanon et la 
t r ace du fer ind iqua ien t suff isamment q u ' o n ne 
pouvai t p lus le c o m p t e r au r a n g des chevaux de 
course . 

Fleur-de-lys a été élevée pa r sir W . Ridley, 
en 1812, et engend rée par Bourbon, lils de Sor-

cerer, de Lady Rachel, par Stamford. Sa m è r e , 
la j e u n e Rachel, par Volunteer , de Rachel, sœur 
de Maid-of-ail-Work, es t de scendue , du côté du 
père et de la m è r e , de Ilighflyer. Bourbon a con
couru vingt- t rois fois, et il a gagné d ix-sep t 
fois, e m p o r t a n t les enjeux d 'oc tobre à Oat land, 
N e w m a r k e t , à savoir le vin de B o r d e a u x , la 
victoire et l ' épreuve , ou t re 109,445 francs en 
espèces . 

Fleur-de-lys étai t la plus belle j u m e n t que 
l 'Angleterre e û t j ama i s produi te . Elle avait de 
t rès -bonnes j a m b e s et des pieds qui ne lui ont 
j amais fait faute . Elle courai t b i en ; mais c'est 
par la dis tance qu 'e l le l ' empor ta i t tou jours ; in 
d é p e n d a m m e n t de ce qu 'el le étai t si belle sous 
tous les au t res r appor t s , son poitrai l était d 'une 
la rgeur é tonnan te chez u n e j u m e n t qu i é ta i t si 
grosse sous la sangle . 

Elle a fait sa p r e m i è r e appar i t ion sur le 
turf , à N e \ v - C \ s t l e - s u r - T y n e , à l 'âge de trois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ans , gagnant les enjeux de 62o f rancs; la dis

lance étai t d 'un mi l le , elle avait qua t re compé

t i teurs . 

Le 8 s ep t embre , elle a gagné l 'enjeu de 625 

francs, et encore a u t a n t qui a été ajouté par six 

souscr ipteurs , à Pontefrac't. 

Le 20 du m ô m e mois , elle couru t p o u r le grand 

Saint-Léger , et p robab lemen t elle aura i t gagné 

le pr ix , si elle n 'avait pas été renversée dans la 

lice par un choc d'Actéon : c a r dans la sui te 

elle bat t i t Mammon et tous les mei l l eurs che

vaux de son espèce. Le 23 de s ep t embre , cepen

dant , elle gagna u n e poule de 20 guinées à 

19 joueurs . 

Au mois de mai 1826, elle cou ru t encore une 

poule ; la course étai t de deux mil les . Lotterie, 

Actéon et Coterick é ta ient au n o m b r e de ses 

adversaires. Au hou t des 20 p remie r s m è t r e s , 

Lotterie gagna la t ê t e , suivie de près par les a u 

tres. Il conserva sa posit ion j u s q u ' à u n e peti te 

distance du b u t , où Fleur-de-lys le devança 

par un grand élan, en m ê m e t emps qu 'Actéon 

et Coterick ra len t i ren t leur course . Le poula in 

garda son poste et gagna la coupe d 'or con t re le 

même Actéon, Aldcrman e t sept au t res concur 

rents. Les paris é ta ient de 7 con t re 4 en faveur 

A'Alderman, et 4 cont re 1 con t re le v a i n q u e u r . 

Alderman p r i t l e s devants , qu ' i l conserva j u squ ' à 

une peti te dis tance du b u t ; là, tous les coureurs 

se r éun i ren t ; mais Actéon et Fleur-de-lys d é 

passèrent leurs c o n c u r r e n t s , et il s 'établit en t re 

eux une lutte a n i m é e , dans laquelle Fleur-de-lys 

l 'emporta d 'une longueur . 

Le 6 juil let , elle gagna la coupe d'or à New-

Casfle-sur-Tyne ; les paris é ta ien t de 15 con t re 

8 en sa faveur. 

Le j o u r suivant , elle gagna la p r e m i è r e m a n 

che pour le prix de ville et p a r c o u r u t la se

conde. 

Le 19 sep tembre , elle gagne la pou le à Dou-

caster, 29 j o u e u r s à 10 souverains c h a c u n . Elle 

eut pour adversaires Actéon, Lotterie, Jerry e t 

d ' au t res ; mais les paris é ta ient 5 con t re 4 en sa 

faveur. 

Le 2 1 , elle eagna la coupe d 'or con t re Mit-
latto, Hélénus et d ' au t res . 

Le 29, elle gagna la course à Lincoln . 

Le 12 mai 1827, elle gagna les en jeux delà 

consti tution aux courses de York. Il y avait 

15 souscr ipteurs à 20 guinées chacun . Ses ad

versaires étaient Jerry, JJumphrey, Clinker et 

Sirius; les paris é taient de 6 cont re 5 con t re 

Fleur-de-lys. 

Pendan t la plus g rande par t ie de la course , 

elle é tai t en tè te , suivie d 'abord par Jerry et 

Humphrey, Clinker venant le t roisième et Sirius 

le q u a t r i è m e ; un m o m e n t , en passant les p a 

lissades, Jerry semble devoir g a g n e r , ma i s il 

vint à faire un écar t , et Fleur-de-lys gagna par 

deux longueur s . 

Le 27, elle cou ru t à Manches ter pour un vase 

du pr ix de 100 gu inées , avec 24 souscr ip teurs à 

j 10 souverains c h a q u e ; les paris en sa faveur 5 

' con t re 4. Au dern ie r dé tour , elle glissa et m a n 

qua de t o m b e r su r le f lanc; c e p e n d a n t elle se 

r e m i t ; mais , après une lut te bien d i spu tée , elle 

perd i t la course par une d e m i - t ê t e . 

Le 13 ju i l le t , elle gagna la coupe d 'or à Pres -

ton ; 20 sousc r ip teurs à 10 guinées c h a q u e ; la 

course était de trois mi l les . 

On douta d ' abord qu 'on pû t t rouver un ad

versaire digne d 'en t re r en lice avec elle ; 

mais , à la fin, le vieux cheval gris de M. Mil-

ton, Euphrates, se p résen ta , ainsi que la Signo-

rina de M. W y s e n . Le vieux cheval avait aussi 

bonne tenue et paraissai t aussi gai que j ama i s , 

et la Signorina était u n e j u m e n t bien c o n n u e 

p o u r ses qual i tés supér ieures ; les paris étaient 

de 3 con t re 1 en faveur de Fleur-de-lys. Après 

les préparat i fs d 'usage , les compé t i t eu r s furent 

a m e n é s au poteau et ils pa r t i r en t . Euphrates dé

ploya un b e a u j e u et , au bout d 'un demi-mi l le , 

avait t e l l ement pr is l 'avance, que Fleur-de-lys 

qu i , év idemmen t , a t t enda i t Signorina, vit qu ' i l 

était nécessai re de se glisser un peu p lus près 

du vieil Euphrates, de cra inte qu ' i l ne lui déro

bât le prix. C'était ce que celui-ci semblai t d é 

t e rminé à faire en g a r d a n t son avance aussi 

long temps q u e possible. Cela lui fut pe rmis j u s 

qu 'à moit ié du b u t ; alors les deux j u m e n t s s'é

lancèrent en avant , et le vieux brave a h a n d o n n a 

la par t i e . La lut te devint alors t r è s - in té res san te . 

Signorina se dis t ingua avec avan tage , mais elle 

fut bat tue d 'une tê te . 

t Elle gagna aussi une c o u p e , à Goodwood , 

cont re le Colonel e t Zingara; tous les deux sor

tan t des m ê m e s écur ies q u ' e l l e - m ê m e . 

Une série de succès aussi con t inue l s n ' a j a -

! mais été égalée d a n s les annales du spor t . La 

j per te de la c o u p e de Manches te r ne doit ê tre 

a t t r ibuée q u ' à l ' accident qu'el le éprouva pen

dan t la course . El le perdi t aussi le Saint -Léger , 

mais c'est parce qu 'el le fut renversée par le choc 

d 'un au t r e cheval . Elle n 'a j ama i s été va incue 

dans une lu t te f r anche . 

I Son ma î t r e fut peut-être justifié, en la ven

dant 1,500 guinées , q u a n d il appr i t qu 'e l le é tai t 

des t inée au haras royal ; car il devenai t i m p o s -
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i'ig. 1U(). Le Cheval de «liasse anglais. 

sible, déso rma i s , de la dépoui l le r des laur iers 
qu 'el le avait gagnés . | 

On a r a r e m e n l r encon t r é un cheval de course 
qui puisse lui ê tre c o m p a r é pour la perfect ion 
des formes . Son poitrai l ample , sa l ongueur , ses 
pa tu rons , t ou t ind iqua i t qu ' e l l e étai t formée éga
l emen t pour la vitesse et pour la fa t igue. La 
robe étai t baie , avec les pieds e t les j ambes 
no i res , et u n e peti te raie sur le front. Les oreilles 
couchées ont été b lâmées par q u e l q u e s pe r 
sonnes ; d ' au t re s a u cont ra i re , et avec plus de 
ra ison, ont considéré ce p r é t e n d u défaut c o m m e 
l ' indication d 'un p u r sang . 

George IV l ' acheta d e sir M. W . Ridley p o u r 
la s o m m e de 38,000 francs. 

Sa race a été av idemen t r eche rchée pa r les 
é t rangers et condu i t e ho r s d u r o y a u m e . Fleur-

de-lys appa r t ena i t en 1842 à M. Lupin , de 
F r a n c e , qui , à la vente de Harnp lon -Cour t , l 'a
cheta p o u r la faible s o m m e de 13,000 francs. 
La m ê m e pe r sonne ache ta la j u m e n t Wings, 

m è r e de Caravane, p o u r 15,000 f r a n c s , et 
Young-Mouse, m è r e deBattrap, pour 360 guinées . 

Dans le quatre-vingt-dixième Derby, c o u r u à 
E p s o m , le merc red i 26 mai 1869, se sont présen
tés des chevaux dont les n o m s mér i t en t d 'ê t re 
cités. 

Ce qui é tai t beaucoup d ' in térê t à la course , 
cette année , c'est que la supér ior i té de P r é t e n 

de?, l 'un des chevaux engagés , étai t parfa i tement 
é tabl ie depu i s long temps , et qu ' au su de tout 1s 
m o n d e , a u c u n des chevaux qui é ta ient avec lui 
n 'é ta i t de force à l u i t e n i r tê te . 

Le pr ix est u n e poule de 1,250 fr. c h a q u e ; 
7,5U0francs sont a t t r ibués au second, et 3 ,750fr . 
au t ro is ième su r les en t r ées . Dis tance , 2,400 m è 
t res environ ; 247 chevaux é ta ien t engagés , 22 
on t c o u r u . Il s'en est peu fallu que la course ne 
se t e r m i n â t pas suivant l 'a t tente généra le . Au 
poteau de d is tance , Pero-Gomez et Duke-of-Beau-

fort se sont r encon t r é s , ce qu i a donné de l 'a
vance à Pretender; eh b i e n ! ma lg ré cet avan
tage , il n 'es t arr ivé p r emie r que d ' une tê te , 
Pero-Gomel b a t t a n t The Drummer d 'une lon
g u e u r . Si le choc n 'avai t pas fait faire u n faux 
pas à Pero-Gomez, e t f o r t e m e n t froissé son 
jockey Strel ls , il est assez probable qu ' i l eût lut té 
avec avantage con t re son h e u r e u x concur ren t . 

Les par t i sans du cheval a rabe , tou t en con
venant de la supér ior i té de la vitesse des chevaux 
de pu r sang angla is , p r é t e n d e n t que ces chevaux 
sont inférieurs dans une course de longue d u r é e : 
c 'est u n e e r r e u r ; mil le exemples , en Angle te r re , 
p r o u v e n t le con t ra i re . On c i te , en t re au t res , u n 
pari gagné sans difficulté pa r un pet i t cheval de 
d e m i sang , Kob, qui devait a ccompagne r pen
d a n t cent mil les ( t ren te- t ro is l ieues), la ma l l e -
poste de Boston. 
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C o r b e i l , C r è t e F i l s , i m p . , B a i l l é ™ e l F i l» , 

Fig. 191. Le Cheval trapu du Sufl'olk ou Punch. 

L E C H E V A L D E C H A S S E A N G L A I S . 

On trouve peu d 'agr icu l teurs qui n ' a i en t du 

goût pour les plaisirs des cham-ps et qui n 'a i 

ment à en tendre les abo i emen t s des meu les . Ce

pendant on n 'en voit guère qui puissent nour r i r 

un cheval de rhasse , car c'est un objet de grosses 

dépenses, le cheval de chasse anglais (fig. t'jO) 

venant, pour la va leur et la beau té , i m m é d i a t e 

ment après le cheval de course . 

Son prix est cependant bien infér ieur à celui 

du cheval de course . 

Un cheval de p u r sang sera préférable , si sa 

charpente osseuse est suff isamment solide, su r 

tout s'il a été ins t rui t à s 'é lancer assez h a u t pour 

franchir les haies . 

C a r a c t è r e s . — Le cheval de chasse , quo ique 

très-finement bât i , est plus fort, plus v igoureux 

que le cheval de course . 

Sa tête est pe t i te , son cou m i n c e , ses m â 

choires larges. La t è t e , bien plantée , forme 

avec le cou cet angle qui donne à la bouche quel 

que chose cie fin e t de grac ieux . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — La première qual i té 

d ' u n b o n c h e v a l d e c h a s s e e s t d ' ê t r e l é g e r à la main . 

Il est inut i le de signaler le sang-froid et le cou

rage com m e des qual i tés nécessa i res ; t rop i r r i 

table, il serait gênan t , et peu reux devant le 

moindre obstacle, il exposerai t au r idicule son 

propriétaire . 

11 a la rapidi té et la persévérance d u cheval 

H l I K I l M . 

arabe ; il est on ne peu t me i l l eu r pour l 'objet-au 

quel il est des t iné . ; 

On ent ra îne un cheval de chasse c o m m e un 

cheval de course . 

Il faut le débarrasser de toute graisse s u p e r 

flue, par les purga t ions et l ' exercice , en se ga rdan t 

de le trop dép r imer ; on l 'hab i tue insens ib lement à 

déployer toute son énergie sans s ' i ncommoder . 

Deux ou trois purga t ions d 'une force r a i sonna

ble , q u a n d la saison a p p r o c h e , une n o u r r i t u r e 

forte et abondan te , un temns de galop d 'une l ieue 

chaque jour , voilà à peu près tous les soins que 

r é c l a m e l ' en t ra înement . Les gens qu i m é n a g e n t 

l e u r m o n t u r e n ' en usent que 30 jou r s dans lé 

cours de la saison, avec un exercice mo d é ré dans 

les j o u r s in te rmédia i res , et une sueur forcée dans 

celui qui précède la chasse. On ci te u n cheval 

qui suivit la chasse 70 fois dans une saison. 'C'est 

u n chiffre qui n 'a j amais été dépassé. 

Jad i s , en Angle te r re , on voyait les f emmes 

chasser avec le m ê m e enLrain que les h o m m e s . 

La reine El isabeth , en t re au t res , était pass ionnée 

pour cet exercice. Plus t a rd , ce t te m o d e décl ina , 

et les pla isanter ies p iquan tes q u e se p e r m i t à ce 

sujet la spir i tuel le cour de Charles II c o n t r i b u è 

ren t à la d iscrédi te r . 

L E C H E V A L N O I R D ' a N G L E T E R U E . 

C'est un cheval de gros trai t que l 'on trouve 
dans le Staffordshire. 

Il cor respond à not re Boulonais pour la masse 
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et la ta i l le ; il le dépasse m ê m e , mais il n ' en a 

pas les qual i tés . 

Caractères. —• 11 a une s ta tu re é n o r m e , le 

coffre lourd , les j a m b e s rondes , les épaules en

gorgées . 

Aptitudes et emploi. — Il n 'es t ni de char 

r u e ni de vo i tu re , mais il a que lque chose en t re 

les d e u x ; gras c o m m e un bœuf, e t en dépi t de 

ses m o u v e m e n t s tiers et apprê tés au dépar t , 

il n 'es t pas capable de faire p lus de six mil

les à l ' heure , et se t rouve épuisé par un seul 

j ou r de travail u n peu dur . 

LE BAI DE CLEVELVND. 

Le bai de Cleveland a r emplacé le cheval noir . 

Caractères. —• L 'extér ieur de ce t an imal est 

auss i différent de celui d e l 'ancien cheval noi r 

qu'i l est possible de le concevoir . C'est u n animal 

aussi g r and , a u vaste poitrai l , aux épaules obli

q u e s , aux j a m b e s plates , ayant b e a u c o u p plus 

de v igueur et t rois fois p lus de vitesse. 

Aptitudes et emploi. — Il y a cependan t e n 

core des décept ions dans les mei l leurs chevaux de 

ce t te r ace amél io rée . Dans la r u e , l eur allure 

est noble , et ils sont capables de plus d'efforts 

que l ' anc ienne race lourde et paresseuse; mais 

ils n 'on t pas tou te la v igueur que l 'on pour ra i t 

dés i rer , et une couple de pauvres chevaux de 

poste les ba t t r a i en t c o m p l è t e m e n t au b o u t de 

deux j o u r s . 

L 'ac t ion du genou et la g rande élévation du 

pied est es t imée une g r a n d e qual i té dans les 

chevaux de voi ture , parce qu 'e l le ajoute à la 

g r a n d e u r et à l 'é légance de leur a l lure . Mais , 

c o m m e nous l 'avons déjà di t , cet te ac t ion est né 

cessa i rement accompagnée d 'une dé té r iora t ion 

des j a m b e s et des pieds qui devient b ientôt a p 

p a r e n t e . 

Les p r inc ipaux points d 'un cheval de voi ture 

sont u n e m b o n p o i n t égal, un corps rond et bien 

p r o p o r t i o n n é , l'os au-dessous d u genou , et les. 

pieds sains et larges. 

Le bai de Cleveland est la souche des mei l leurs 

chevaux de vo i tu re ; il est p r inc ipa l emen t r en 

fermé dans le Yorksh i re et D u r h a m , peut-ê t re le 

Lincolnsh i re d 'un côté et N o r t h u m b e r l a n d de 

l ' au t re . Mais on le t rouve difficilement dans toute 

sa pure té en l 'un ou l ' au t re pays. On croise la 

j u m e u t d e Cleveland p a r u n c h e v a l d e p u r s a n g , ou 

bien un trois-quarts , qui soit assez fort et assez 

g r a n d ; e t le fruit en est le cheval de voi ture , 

t rès -cé lèbre , au cou a r q u é et aux grandes a l lures . 

On ob t ien t du cheval pu r sang, d 'une taille suf

fisante, mais qui ne possède pas au tan t de force, 

les chevaux à g randes guides , e t le cheval propre 

au char iot . Le professeur Low (1) donne la des

cr ip t ion suivante d u bai de Cleveland : C'est le 

mélange progressif d u sang des chevaux pur 

sang à celui d ' une race c o m m u n e qui a produi t 

le cheval de voi ture appelé le bai de Cleveland. 

Ce n o m dérive de sa couleur et d 'un pays fertile 

n o m m é Cleveland, au nord du comté de York, 

su r les b o r d s d u T u s . Yers le mil ieu du siècle 

de rn ie r , cet endro i t devint cé lèbre p o u r une race 

de chevaux es t imés et d ' une g rande force, qui , 

lorsque l 'ancien cheval lourd de carrosse n'était 

p lus de m o d e , devint t r è s - r eche rchée pour les ca

lèches, les chariots et au t res voi tures de luxe. 

Toutefois la race ne se bo rne pas à Cleveland; 

on l'a obtenue pa r le mélange progressif du sang 

d u c o u r e u r avec les diverses races du pays. 

P o u r élever ces chevaux, il faut se servir des 

m ê m e s pr inc ipes que p o u r le coureu r même . Il 

faut que les j u m e n t s , aussi b ien que les étalons, 

aient les quali tés requises . Le canton de Cleve

land doi t sa supér ior i té en cette belle race de 

chevaux à la possession d 'une race définie, for

m é e non par un mé lange acc idente l , mais pa r 

des soins ass idus . 

Quoique le bai de Cleveland paraisse r é u n i r le 

sang des plus b e a u x chevaux , ainsi que celui des 

plus grands d u pays ; quo iqu ' i l ajoute l 'act ion à 

la force, p lus ieurs personnes ont n é a n m o i n s 

c h e r c h é un aut re mé lange de sang plus r a p p r o 

ché de celui du c o u r e u r . On les croisa, pa r 

conséquen t , avec des c h e v a u x de chasse , ou des 

chevaux pu r sang, et , pa r ce moyen , on obt ient 

un autre gen re de cheval de vo i tu re , d 'une forme 

p lus légère et d 'une race p lus é levée; et p lus ieurs 

des chevaux est imés de Cleveland, dest inés a u 

char io t et aux grandes gu ides , sont ma in t enan t 

p resque p u r sang . La cou leur ba ie est la plus 

es t imée ; mais on se sert s o u v e n t d e s c h e v a u x gris. 

Les Anglais ob t iennent le cheval de fiacre d 'une 

race moins nob le , mais p lus forte ; e t ils doivent 

au cheval d e m i - s a n g le m a c h i n i s t e , le cheval de 

poste et le cheval de carrosse ord ina i re ; on peut 

r ega rde r Cleveland et la vallée de Picker ing, à 

l 'est du comté de York , c o m m e les meil leurs 

pays en Angle te r re p o u r la r e m o n t e des chevaux 

de voi ture , de chasse et de fiacre. Le cheval de 

voi ture n ' es t r i en a u t r e chose q u ' u n cheval de 

chasse b ien g rand et bien fort. Le cheval de 

fiacre possède, en peti t , p lus ieurs des quali tés 

du cheval de chasse . 

(1) L o w , The Breeds of ISritish domesticated animais. 
Londoii, 1811. 
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LE CHEVAL TRAPU DU SUKFOLK. 

C'est un cheval de t ra i t anglais . 
Il descend d 'un é ta lon n o r m a n d et d 'une ju

ment de Suffolk. 

CaractèreH. — Il est n o m m é punch, à cause 
de ses formes arrondies et t r apues (fig. 191). 

La puissance é n o r m e de cet an imal résul te de 
la position de ses épaules , qu i sont t rès-basses 
et lui pe rmet t en t de t i rer fo r t ement du collier. 

Le vrai suffolk est p re sque é te int . 
A p t i t u d e » e t e m p l o i . — C'était un cheval 

vigoureux, t i ran t à plein collier e t rés is tant 
tout un long jou r a u travail le plus rude . Une 
de ses qualités les plus préc ieuses et les plus 
rares (la r ace acluel le n ' en est pas complè 
tement dépourvue), c 'é ta i t la vivacité d 'act ion 
unie à la persistance dans l'effort. Maint cheval 
de t rai t sait ce qu' i l peu t faire, et si en l'es
sayant il échoue , tous les coups de fouet du 
inonde ne le forceront po in t à u n e nouvel le 
tentative. Le vieux suffolk, lui, s 'obst inai t j u s 
qu'à tomber d ' épu i semen t . C'était un beau spec
tacle de voir, au signal du c o n d u c t e u r et sans 
l'aide du fouet, un a t te lage d e v r a i s suffolks plier 
les genoux sous le fardeau et l ' en t ra îner ma lg ré 
tout ; mais plus d 'un de ces magnifiques at te lages 
a été ruiné par sui te de paris insensés où l 'on 
demandait à leur v igueur u n effort exagéré . 

LE CLYDESDALE. 

Le clydesdale est u n bon cheval de t ra i t pour 
le travail de la ferme et dans un pays mon ta 
gneux. Ce cheval p rend son n o m d 'un distr ict 
de la Clyde, en Ecosse, où il est p r i nc ipa l emen t 
élevé. Le clydesdale doi t son origine à un des 
ducs d 'Hamil lon, qui croisa les mei l l eurs j u 
ments d e L a n a r k avec les étalons qu ' i l avait a m e 
nés de Flandre . 

CaractèreH. — Le clydesdale {fig. 192) est plus 
grand que le suffolk; il a u n e mei l leure tê te , un 
plus long cou ; sa cha rpen te est p lus légère, et 
ses lombes sont plus ple ins . 

11 est o rd ina i rement noir, mais le b run ou le 
bai devient c o m m u n , et m ê m e le gris s'y ren
contre assez f r équemmen t . Il est plus long de 
corps que le cheval noi r d 'Angle ter re , et moins 
pesant , moins compac te et moins v igoureux. 

A p t i t u d e » e t e m p l o i . — Il est fo r t , ha rd i , 

constant au t i rage , et r a r e m e n t rétif. Les parties 
du sud de l'Ecosse se fournissent p r inc ipa l emen t 
dans ce district ; et beaucoup de clydesdales 
sont exportés en Angle te r re pour le service du 

labourage , de la voilure e t m ê m e de la m o n t u r e ; 

des m a r c h a n d s de p re sque t ou t e s les par t ies du 

Royaume-Uni se r enden t aux m a r c h é s de Glas-

cow et de R u t h e r g l e n . 

Leur a l lure est plus franche q u e celle du 

cheval noir , e t p o u r u n travail o rd ina i re , leur 

action est plus u t i l e . Us t i ren t avec cons t ance , 

et d 'o rd ina i re sont exempts de vices. 

Les longues a l lures qui carac tér i sen t cet te r ace , 

sont en par t ie le résu l ta t de sa conformat ion , en 

part ie celui de leur éduca t i on ; mais de q u e l q u e 

par t qu'elles proviennent , elles a joutent g r a n d e 

m e n t à l 'uti l i té du cheval , t an t aux chasses que 

sur la r o u t e . A u c u n cheval du royaume ne p e u t 

ê t re c o m p a r é à ceux de l 'ouest de l 'Ecosse, pour 

t ra îner de lourdes cha rges , à pas égal . 

Selon l 'opinion de M. Low, les chevaux de Cly

desdale , quo ique infér ieurs en poids et en vi

gueur au cheval noir , et ne possédant ni la 

beauté de formes ni les m o u v e m e n t s gracieux 

de la meil leure classe des chevaux de t ra i t du 

N o r t h u m b e r l a n d et de D u r h a m , possèdent c e 

pendan t des quali tés qui les r e n d e n t t rès-pré

cieux p o u r le service o rd ina i re . Su r la rou te , ils 

exécu ten t des t â ches qui peuvent difficilement 

ê t re surpassées , et aux champs , on les t rouve 

sûrs , constants et doci les . 

LE CHEVAL LU LIXG0LNSH1IIE. 

C'est u n cheval de gros t ra i t , que l 'on trouve 
dans les plaines du Linco lnsh i re . 

C a r a c t è r e s . —• Ces lourds chevaux s 'élèvent 
merve i l l eusement , pour ce qui est de la taille : 
dans les mara is du Lincolnshi re , il en est peu qui à 
deux ans et demi n ' a t t e ignen t cinq pieds et demi ; 
cependan t ni le sol, ni les p rodu i t s du sol ne 
valent m i e u x que dans d 'au t res comtés , loin de 
l à ; la pa r t i e basse du Lincolnsh i re n 'es t pour la 
ma jeu re par t ie q u ' u n e argi le froide et stéri le . 
La véritable explicat ion en cet te ma t i è r e , c 'est 
que cer taines s i tuat ions sont préférables à d 'au
tres p o u r diverses exploi ta t ions et p o u r diffé
ren t s élèves d ' a n i m a u x , i n d é p e n d a m m e n t de la 
r ichesse d u sol ou des pâ tu rages . Le pr inc ipa l 
a r t du fermier est de t rouver ce qui convient le 
mieux à sa te r re et d 'en t i re r le p rodu i t qui a le 
plus de valeur. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Les fermiers du Sur-

rey et du Berksh i re achè ten t u n grand n o m b r e 
de ces chevaux à l 'âge de deux ans , les font t r a 
vailler m o d é r é m e n t deux au t re s a n n é e s , et alors 
les envoient au m a r c h é de Londre s où ils s 'en 
défont avec un profit de 10 ou 12 pour 100. 
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Fig. 1 9 2 . L b Clydesdale. 

- Ces chevaux sont vendus à un indust r ie l voi
s in de Londres qu i les p r épa re pa r des exercices 
g radue l s au service qu'i ls feront dans ia cap i 
ta le . Le voyageur serai t p robab lemen t é tonné en 
voyan t qua t r e de ces éno rmes a n i m a u x at telés 
en l igne à une char rue , sur u n sol peu rés is tant , où 
deux chevaux plus légers suffiraient parfa i tement . 

On les p répare ainsi à leur futur emplo i , et, 
avec ra ison, on ne leur d e m a n d e pas le déploie
m e n t de tou te leur force, a t t endu q u e leurs os 
lie sont pas encore bien formés, n i l eurs a r t i cu
lat ions bien jo in tes . Le travail cons tan t et m o 
déré de la c h a r r u e les dispose à l eur t âche qui 
cons is te à t i r e r d u c o l l i e r d 'une façon égale et con
t i nue . Ce son t aus s ide s chevaux d e p a r a d e d e s t i n é s 
à satisfaire l 'orgueil d 'un brasseur j a loux de 
m o n t r e r des chevaux p lus beaux que ceux du 
voisin. 

Celui don t nous donnons le por t ra i t (fig. 193) 
appa r t i en t à MM. Barc lay-Pcrk ins , fameux b ra s 
seurs de Londres ; à deux ans e t demi il fut 
ache té par un fermier du Berksh i re , su r l e s t e r r e s 
d u q u e l il t ravail la deux ans . 11 fut alors vendu 
à la foire d 'Abingdon au m a q u i g n o n chez qu i 
M. Barclay l 'acheta. 

3° Les races suisses» 

. « La Suisse , dit T s c h u d i ( t ) , possède une race 
de chevaux p lus ou moins par t icul ière , et qu ' i l 
est assez difficile de carac tér i ser : elle se dis t in
gue de celles de la Souabe et de l 'Al lemagne du 
Nord par u n e cha rpen te p lus forte, le poitrai l et 
le c roup ion plus larges , plus de force et de per 
sévérance dans le t ra i t . La pe san t eu r de leurs 
allures ne les r endan t pas propres à la selle, ils 
n ' en sont que mei l leurs p o u r la vo i t u r e , sur tout 
la bel le race d u can ton de F r ibou rg et de l ' E m 
men tha l . Dans cet te va l l ée , ainsi q u e dans le 
can ton de Schvvilz, on est parvenu à élever d 'ex
cel lents chevaux de selle par le c ro i sement avec 
des étalons espagnols et a l l emands . On condui t 
en F r a n c e , dans les environs de Lyon, p o u r le 
halage des b a t e a u x , les v igoureux chevaux de 
F r i b o u r g , préférés pour ces t ravaux à ceux de la 
Bourgogne . 

«11 y a que lques can tons où l ' éducat ion du 
cheval p rospère et où l'on en élève plus que le 
pays n 'en e m p l o i e ; c'est surfout celui de Soleure , 

(,1) Tschudi, les Alpes, p. 709. 
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J-'ig. 193. Le Cheval du Lmcolushire. 

dont le gouvernement encou rage beaucoup ce 

genre d ' indus t r ie ; puis ceux de Berne , d 'où les 

beaux coursiers de l ' E m m e n t h a l vont en F r a n c e 

et à Milan, t r a îne r les plus r i ches é q u i p a g e s ; 

de Schwitz, où les chevaux du couvent d'Ein^-

siedeln étaient si fameux au x v i e siècle qu ' i l s 

allaient en Al lemagne et en I tal ie figurer dans les 

ctables des pr inces et des ducs , et où l 'on en 

rencontre encore avec la belle enco lure du cy

gne; d 'Unte rwald , et enfin de Glaris, où touteT 
fois cette éduca t ion difficile va en déc l inant . 

Autrefois ce dernier can ton envoyait a n n u e l l e 

ment 200 à 300 chevaux à la foire de Lugano , et 

a u j o u r d ' h u i , il n 'y en condui t presque p lus . 

Dans le pays de Saint-Gall , c'est à Gaster, dans 

les anciennes seigneuries de Sax et de W e r d e n -

berg, que l'on élève le cheval ; dans le can ton 

d'Appenzcll, c 'est dans les Rhodes in tér ieures et 

sur les montagnes d 'Urnœsch ; dans les Grisons, 

au Prœl igau , au Rhe inwald , à Maienfeld, Zizers, 

Igis, et ent re Reichenau et Tavetsch . Nulle par t , 

du reste, cet te indus t r i e n e s 'exerce en grand , 

parce que les pâ tu rages c o m m u n a u x sont géné 

ra lement t rop mauvais pour servir au dévelop

pement et à l ' embel l i ssement de la race . Celle-

ci dépend aussi beaucoup , cela va sans dire , de 

l'espèce de l 'é talon. 

h Dans nos Alpes, on réserve aux chevaux les 

endroits h u m i d e s , d 'un he rbage acide, que le 

bétail n ' a ime pas . Ils c i rculent joyeusement , et 

sans survei l lance, dans leurs domaines , q u i ne 

doivent pas ê t re si tués sur des pentes t r op ra

p i d e s ; du res te , on leur enlève les fers de der

r iè re dès qu ' i ls a r r ivent sur la m o n t a g n e . P e n d a n t 

l 'é té , on se sert t rès-peu de chevaux dans le 

can ton d 'Appenzel l , et on leur a b a n d o n n e tou t 

le t e r ra in vague des h a u t e u r s . Quand le gazon 

nst c o m p l è t e m e n t t o n d u , ils couren t de nu i t , 

quelquefois à p lusieurs l ieues de dis tance , rega

gner l eur écu r i e , et pour cela ils f ranchissent 

haies et fossés. Ils a i m e n t ex t r ao rd ina i r emen t la 

vie i n d é p e n d a n t e des Alpes : nous avons vu des 

chevaux re tenus dans la vallée s 'échapper leste

men t et r egagner le pâ tu r age où ils avaient passé 

un é t é ; on est m ê m e obligé quelquefois de les 

vendre au loin, pa rce q u e le souvenir qu ' i l s ga r 

dent de la m o n t a g n e est si vif, qu ' i l s profitent 

de tou tes les occasions de s'enfuir p o u r y r e 

t o u r n e r . Quelque t emps avant de les faire des

cendre des Alpes, on leur d o n n e j o u r n e l l e m e n t 

u n peu de sel p o u r r endre le poil plus fin, p lus 

noi r et p lus lu isant , m a i s o n ne les s o u m e t j a 

mais à l 'étri l le dans la m o n t a g n e . Un compte 

dans le canton de Glaris q u ' u n cheval adul te 

m a n g e qua t re bot tes de foin par j o u r , c 'est-à-

dire au tan t q u e qua t r e vaches, et son ent re t ien 

coûte , p e n d a n t l ' é té , environ vingt-cinq francs ; 

l espoula ins qui t e t t en t n e p a y e n t p a s . L e s chevaux 

de pesantes races ne sont pas p ropres à la pâ ture 

et ne peuven t y ê t re envoyés que tou t j eunes . 
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Pendant l 'hiver , les chevaux des contrées monta
gneuses on t la r u d e besogne de descendre le 
bois coupé dans les forêts sauvages et r ap ides . 
On ne se sert pas du t r a î n e a u , mais les grosses 
pout res sont tout b o n n e m e n t a t t achées à un t i
mon , que le cheval t r a îne c o u r a g e u s e m e n t sur 
son roide sentier , ga lopant quelquefois par les 
pentes les plus rap ides , et m o n t r a n t pa r tou t une 
p rudence et u n e force m u s c u l a i r e a d m i r a b l e s . 
On ne leur donne pas d 'avoine t a n t qu ' i l s sont 
dans la m o n t a g n e , car le foin a r o m a t i q u e , m e n u 
et fortifiant des h a u t e u r s , qui ne doi t m ô m e leur 
être d i s t r ibué qu 'avec m e s u r e , r e m p l a c e à mer 
veille le gra in , et les m a i n t i e n t forts, g ras et 
dispos. 

« La Suisse emploie encore b e a u c o u p de c h e 
vaux au c o m m e r c e de t rans i t , et , avant que les 
belles rou tes de nos Alpes fussent cons t ru i tes , 
ils é ta ien t les seuls moyens de c o m m u n i c a t i o n 
en t re les pays l im i t rophes . Chargés de qua t r e 
seaux de b e u r r e ou de f romage , et recouver ts 
d ' une toile cirée b iga r r ée , ils avancent d 'un pas 
lent e t sû r , sous leur pesan t fardeau, le long d ' un 
sent ier souvent aussi é troi t q u e la ma in . É tan t 
hab i t ué s dès l eur j eune âge aux pentes a lpes t res , 
.ils accompl issent ces tours d 'adresse avec une 
précision et u n sang-froid dont u n cours ie r de la 
p la ine serai t incapable . Dans les val lées , leur con
duc t eu r se pe rche encore par-dessus les seaux d e 
b e u r r e , et galope en yolanl à t ravers les villages. 

<i Il nous res te encore à par le r de ces chevaux 
de m o n t a g n e , à grosse c h a r p e n t e , qui t r anspor 
tent d 'une façon si r e m a r q u a b l e les m a r c h a n 
dises et la poste à t ravers les cols les plus fré
quen té s des Alpes. On sait qu ' en hiver foules 
ces bel les routes sont couver les de p lus ieurs 
toises d é n e i g e , et q u e le passage s 'opère, en mon
t a n t et en descendant , par le moyen de courts 
zigzags t racés dans la ne ige . C h a q u e voyageur , 
h ien enveloppé de son m a n t e a u , est p lacé su r 
un pet i t t ra îneau accompagné d 'un postil lon qui , 
doi t gu ider la frêle m a c h i n e su r cel te rou te iné
gale . Avec une force mervei l leuse , le cheval r e 
l i en t au-dessus de l ' ab îme le t ra îneau toujours 
près de s'y é lancer , et, selon les c i rcons tances , 
il appuie t an tô t sur la d ro i t e e t tantôt sur la 
gauche du c h e m i n . Si le véhicule vient à verser , 
le p ruden t an imal se c r a m p o n n e dans la neige 
et a t tend p a t i e m m e n t q u ' h o m m e s et bagages 
a i en t repr is leur p lace . Sans lu i , sans son intel
l igence, le passage des m o n t a g n e s serai t impos
sible en hiver, car sa p r u d e n c e est aussi r e m a r 
q u a b l e q u e sa force, sa pa t i ence , son c o u r a g e . 
Nous avons vu un de ces chevaux don t le t ra îneau , 

sorti de son orn iè re de neige, penda i t déjà au-

dessus de l ' ab îme , se c o u c h e r du côté de la 

m o n t a g n e p o u r faire contre-poids et a t tendre 

t r a n q u i l l e m e n t q u e le mal fût r épa ré . 11 arrive 

quelquefois des acc iden t s dans ces expédit ions 

d 'h iver , e t n o u s en avons appr i s u n tr iste exemple 

dans le Poschiauo. Un h o m m e fort à son aise 

t r anspo r t a i t un j ou r , avec ses douze chevaux, du 

vin de la "Valteline, par le passage de la Bernina. 

Le voyage se faisait suivant l 'usage : le p remier 

q u a d r u p è d e m u n i de la c loche , le second du 

coll ier à sonne t t e s , tous p o r t a n t des musel ières 

de bois, et , de chaque côté , des t onneaux plats . A 

un froid p iquan t , succéda un tourbi l lon de neige, 

qui couvri t sen t ie r , bê tes et conduc t eu r .Ce lu i - c i 

s u c c o m b a b ien tô t , et on le t rouva gelé et roide 

au mil ieu de la n e i g e . Les chevaux qu i t t è ren t le 

zigzag et se d i r igè ren t vers un cha le t où ils avaient 

sé journé p e n d a n t l ' é té . Us réuss i ren t à le re t rou

ver, f ranchi rent les pal issades, et enfoncèrent la 

p o r t e ; la moi t ié s e u l e m e n t p u t en t re r dans l 'in

t é r i eu r , ca r les tonneaux s 'étant entassés derr ière 

eux , en t o m b a n t au seui l , f e rmèren t le passage 

au reste de la t roupe , qui succomba bientôt au 

froid et à la n e i g e ; ceux de l ' in té r ieur résistè

r e n t p lus l o n g t e m p s , ma i s ils finirent d 'une ma

n iè re plus misé rab le encore , et par les t o r tu re s 

de la faim. On vit, quand on les re t rouva , qu ' i ls 

avaient r o n g é le cui r de leurs ha rna i s et dévoré la 

pail le qu ' i ls con t i ennen t . » 

40 Les races françaises. 

Les races françaises avaient déjà acquis une 
g r a n d e r épu ta t ion b ien avant la conquê te de 
César. 

A u j o u r d ' h u i , le cheval de pu r sang ne r ap 
pelle guè re , en F r a n c e , q u ' u n e idée de plaisir et 
de luxe. On parai t le c ro i re p resque u n i q u e m e n t 
dest iné à l 'usage des pe r sonnes r i ches et aux 
cour ses p u b l i q u e s . 

L ' in t roduc t ion des courses en F r a n c e est de 
date tou te r é c e n t e . 

La p r e m i è r e course cul lieu en 1776, dans la 
plaine des Sablons , e n t r e un cheval du comte 
d 'Arlois e t un cheval du marqu is de Conflans ; 
p u i s , la m ô m e a n n é e , à Fon ta ineb leau , en t re 
u n Anglais n o m m é Fi tzgera ld et un cheval du 
duc de Nassau . L ' année su ivante , le m ê m e duc 
de Nassau fit cour i r contre des chevaux du pr ince 
de Guéménée et du comte d 'Ar to is . 

J u s q u ' e n 1783, plus r ien . 
Ces courses é ta ient engagées sans pér iodic i té , 

pa r des g rands se igneurs ang lomanes qui affec
ta ient d ' e m p r u n t e r à nos voisins non-seulement 
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le chapeau rond , ma i s aussi les m œ u r s et le lan

gage du turf. Le prix ord ina i re de ces courses 

était une s o m m e de 2,300 francs. 

Le p remie r E m p i r e encouragea les courses , 
ou, pour mieux d i re , les ins t i tua non-seu lement 
à Paris, mais dans les dépa r t emen t s , et, dès 
1806 (5 octobre) , une course eut lieu au Champ 
de Mars, pour chevaux et j u m e n t s de tou t âge 
et de toute espèce. 

Sauf deux ou trois in te r rup t ions , l ' ins t i tu t ion 
s'est ma in tenue depu i s . Elle se développa g r a 
due l lement ; et, sous la Res taura t ion , elle c o m 
mença à je ter que lque éclat . En 1810, le c o m t e 
de Narbonne engagea son cheval , qui s 'appelai t 
Lattitat, contre u n cheval d 'Horace Verne t qu i 
s'appelait Caleb : Lattitat fut va inqueu r . Vers 
18:23, le v icomte d ' A u r e , le duc de Guiche , le 
prince de Sa lms , le comte d 'Escars , c o m m e n c e n t 
à figurer pa rmi les p ropr ié ta i res de chevaux ; en 
1826, apparaissent lord Henri Seyrnour , M. de 
Tocqueville, M. Schickler e t le comte d 'Orsay. 

Dès ce m o m e n t , la vogue des courses se d é 
cida. Ues h o m m e s qu i , depu i s , ont occupé des 
positions dans la société ou dans la vie des af
faires publ iques, engagea ien t des chevaux, su i 
vaient les courses, et quelquefois m ô m e affron
taient les périls du steeple chose et d e la course 
de gentlemen. Il nous suffira de ci ter le comte 
Walewski , le p remie r propr ié ta i re connu qu i , 
en 1829, ait mon té l u i -môme son cheval , Yuung 
Cornus; le p r ince de la Moskowa, qu i coura i t 
dans le p remier steeple chase (1830) à côté de lord 
Pembroke et d u comte d 'Orsay; le comte E d g a r 
Ney; le comteAna to le Demidoff, avec son cheval 
Lionel Lincoln, cont re deuxchevaux de M. Ch. La
dite (1834); M. de M o r n y , qu i fut un des plus 
intrépides cavaliers r e m a r q u é s dans ces péri l leux 
exercices. 

On a r e m a r q u é qu ' en généra l , les chevaux de 
France ont de t rop grosses épau les . Cependant 
les différentes races de chevaux ont subi en 
France de notables amél iora t ions depuis que l 
ques années . Le gouve rnemen t et , à son exemple , 
de riches propr ié ta i res se sont ac t ivement occu
pés de cette ques t ion qu i intéresse a u plus h a u t 
point , non - seu lemen t le c o m m e r c e in té r ieur et 
la puissance mil i ta i re de la F r a n c e , mais aussi 
les classes r iches qui r e che rchen t avec e m p r e s 
sement les beaux chevaux de main et les b r i l 
lants attelages des voi tures de luxe . 

Parmi les personnes qui , au prix de leurs soins 
et de leur a rgen t , ont che rché les solutions de la 
question cheval ine, se t rouvent des h o m m e s dis
t ingués, qui on t sur tou t encouragé l ' inst i tut ion 1 

des courses . Mais, s'il n 'est pas vrai que les éleveurs 

soient des e n t r e p r e n e u r s de spectacles , que les 

jockeys soient des écuyers de c i rque , il faut recon

naî t re qu ' à côté de la ques t ion indus t r ie l l e de 

l 'améliorat ion de la race il n 'y a pour b e a u c o u p , 

dans les courses , q u ' u n a m u s e m e n t br i l lant , et 

que c'est moins au profit d 'un in térê t agricole ou 

commerc ia l qu ' en vue d 'un goût de luxe et de 

vanité qu 'on r isque son a rgen t et ses m e m b r e s . 

En effet, nous avons j u squ ' i c i fort mal réussi 

à amél iorer les espèces légères pour lesquelles 

on a t an t d i scu té , t a n t dépensé i n u t i l e m e n t ; 

n é a n m o i n s , on doit che rche r à t i rer le parLi 

que l 'on pour ra i t t i re r de la p ropaga t ion du che

val de pur sang dans u n bu t d 'ut i l i té publ ique , 

n o t a m m e n t pour refaire u n e race de chevaux lé

gers , qu i , dans no t r e pays, devient de plus en 

plus r a re , et don t on ne peul se passer ni pour 

la cavalerie, ni môme p o u r le t ra i t . 

A défaut de chevaux français légers, nous n ' en 

avons pas moins de t r è s -bonnes races de t rai t , 

que nous devons à no t re ag r i cu l tu r e . 

Considérées à un cer ta in poin t de vue t o p o -

graphique , on les divise en : 1 ° races de monta
gne; 2° races de plaine ; 3° et races de vallée. 
Eu égard aux diverses zones c l imatér iques du 

ter r i to i re , on a admis des races d u Nord, du 

Midi, de Y Est, de Y Ouest et du Centre. On a encore 

d is t ingué les races en : celles des pays fer t i les , 

races grandes, étoffées ; et celles des pays pau

vres, petites, faibles ou robus tes , selon la qual i té 

de la végéta t ion . Voici , t opograph iquemen t , les 

pr incipales races de chevaux indigènes ; elles 

ont r eçu les n o m s des locali tés qu i les fournis

sent : Camargue (1), landaise ou des dunes de Gas
cogne (2), des Pyrénées ou de Tardes, navarrine, 
bigourdane,de F Auvergne, bourguignonne ouniver-
naise, limousine, angla-normande, corse, du Mor
bihan et de la Cornouailles, poitevine, percheronne, 
du Boulonais, flamande,picarde, ardennaise, franc-
comtoise, e t c . 

LES CHEVAUX DES PYRENEES. 

La race b e r b è r e , implan tée sur le versant 
sep ten t r iona l des Pyrénées , a p rodu i t le cheval 
des Pyrénées, n o m m é quelquefois cheval de Tarbcs 
(fig. 194), en ra ison des magnif iques haras é ta
blis aux environs d e cet te ville, e t d 'où sor tent 
les plus beaux chevaux de cet te r a c e . 

Le type barbe modifié, existe éga lement dans 
les Pyrénées , sous le n o m de race navarrine. 

C a r a c t è r e s . — Son front est large et l égère
té) Voyez page 3 2 2 . 

1 ( î ) Voyez page 3 2 4 . 
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l'ig. i'J«. Le Cheval de Tarhc-

m e n t b o m b é ; sa face, cour te , l a rge , à chanfrein 
épais et fo r tement p r o é m i n e n t au niveau des 
orbites ; ses n a s e a u r sont peu ouver ts ; sa b o u c h e 
est p e t i t e ; son mil g r a n d ; son oreille droi te et 
mince ; sa phys ionomie , ca lme au repos , mais 
s ' an imant pendan t l 'act ion. Sa taille est égale
m e n t pe t i t e ; son enco lu re , forte et garn ie dec r in s 
longs et soyeux. Les m e m b r e s sont forts, avec de 
longs canons ; le dos et les reins sont cour t s et 
larges ; la queue est touffue. La robe est de cou
leur var iable , mais géné ra lemen t grise. 
• Le navar r in , modifié à son t o u r , a p r o d u i t la 
belle race que l 'on connaî t au jourd 'hu i sous le 
n o m de race Ingourdane. 

D'après M. Gayot (1), le cheval b igourdan 
{fig. 195) a plus de taille et de co rpu lence que 
l 'ancien cheval navarr in e t q u e lé t a r b é e n , qu i 
l'a précédé . . Son déve loppemen t n o r m a l tend à 
le fixer vers les d imens ions qui d o n n e n t le bon 
cheval de lanc ie rs ; il p rend donc les apt i tudes du 
cheval de cavalerie de l igne, tandis qu'i l é ta i t 
descendu au-dessous des p ropor t ions exigées 
pour la cavalerie légère. Sa tê te est un peu plus 
a l longée que chez le p rodui t exclusif de" l 'arabe, 

0 ) Gajot, Noua. DM. vétérinaire. Paris-, 1857, t. III, 
art. C H E V A L , 

mais elle est restée expressive et t r è s - ca r ac -
té r i sée ; l ' encolure est p lus l ongue et sort p lus 
g rac ieusement des épaules , ce qui donne p lus 
de légèreté relative au train de devant ; le ga r ro t 
est mieux sorti et p lus élevé, la ligne supé r i eu re 
plus droi te et p lus sou tenue , la c roupe p lus 
l ongue ; l 'épaule est mieux placée , p lus hau te et 
plus incl inée , p lus l ibre en son jeu ; la poi t r ine 
est p lus spacieuse et p résen te plus de profon
deur . La surface du genou est plus l a rge , moins 
effacée et m i e u x dess inée . La di rec t ion du m e m 
bre pos té r i eur a cessé d 'ê t re défec tueuse . Les 
canons ont é té raccourc is e i é la rg is ; les tendons 
sont plus forts, plus épais et m i e u x su iv is ; les 
boulets , p lus sou tenus . Moins re levées , plus a l 
longées et plus r ap ides , les al lures n 'on t rien 
perdu de leur br i l lant . Les qua l i tés i n t imes se 
sont accrues , et la race a conservé tou te sa sou
plesse, lin m o t r é s u m e r a ce por t ra i t . Le cheval 
b i g o u r d a n , amél io ré , est entré dans les besoins 
de l ' époque . Ce n 'est plus s eu l emen t un cheval 
de selle énerg ique , fier e t g rac ieux ; c'est déjà un 
cheval d 'a t te lage léger, t r ès - recherché et avanta
geusemen t uti l isé par le luxe mér id iona l . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Qu'elle vienne des 

environs de Tarbes ou de Pau , la race des Pyré-
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nées est vigoureuse, rus t ique e t sobre , excel lente 

pour la selle, et le vrai type du cheval de cava

lerie légère . 

« Les fameux hussards de Berchigny e t de 

Chamboran , dit M. Guy de Charnacé (1), se 

remontaient en Béarn et en Navarre . » 

LES CHEVAUX DE L'AUVERGNE. 

C a r a c t è r e s . — Les chevaux de l 'Auvergne ne 
diffèrent p a s , q u a n t au type, des chevaux l i m o u 
sins, sont forts c o m m e ceux de la race f lamande, 
mais ils dépassent r a r e m e n t i m , 6 G . Ils ont la tête 
assez cour te , l 'œil ouver t , le front large, le c h a n 
frein droit , l 'oreille cour te , la bouche pet i te , la 
crinière très-épaisse et r e t o m b a n t de chaque côté 
de l 'encolure , qui est forte, le poitrail large et 
t rès-proéminent , le ga r ro t noyé dans les m u s 
cles, les reins c reux et larges , la c roupe ronde et 
souple, la queue a t tachée bas, touffue et ondu lée . 
La robe varie beaucoup en couleur , mais elle est 
le plus o rd ina i r emen t grise. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L e s chevaux de l 'Au-

(1) Guy de Charnacé, Les Ritce< chevalines en France, 
Vans, 18G7, p . 11. 

l i l l E H M . 

vergne sont d 'excellents servi teurs , sobres et ru s 

t iques, p le ins d 'énergie , de vivacité, aux formes 

accentuées , servant c o m m e les l imousins à la 

cavalerie légère, mais ils sont q u i n t e u x e t vicieux, 

ce q u e l'on s 'accorde à a t t r ibue r à l ' influence 

des étalons anglais . 

LES CHEVAUX BOUBCUICNOiSS OU NIVERNAIS. ' 

« L 'anc ien cheval des m o n t a g n e s du Morvan, 
d i t M . Guy d e C h a r n a c é ( I ) , t r è s -appréc ié j ad i s , a 
presque e n t i è r e m e n t d isparu . Les chasseurs à 
courre d u M o r v a n lui avaient fait une réputa t ion i 
Aujourd 'hu i le luxe a impor t é le cheval angla is , 
et le pet i t morvand iau est res té exclus ivement 
aux mains des ch a rb o n n i e r s . L 'he rbe des forêts 
cons t i tue dans celte condi t ion sa seule n o u r r i : 

t u r e . » > 

La race b o u r g u i g n o n n e fournit de t rès-bons 
b ide t s . 

LES CHEVAUX LIMOUSINS. 

Us descenden t , d i t - o n , d e chevaux arabes , qui 
furent abandonnés par les Sarras ins vaincus après 

(1) Guy de Charnacé, foc. cit., p. .H. 
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la défaite q u e leur infligea Char les -Mar te l ; aussi , 

est-ce des chevaux arabes e t barbes qu' i ls se 

r a p p r o c h e n t le p lus par l e u r conformat ion et 

leurs ap t i t udes . 

C a r a c t è r e » . — L e cheval l imous in a la taille 

peu élevée, les formes sveltes, les m e m b r e s fins 

et nerveux , le p a t u r o n long , le pied pet i t et 

bon , les j ambes sèches , les j a r r e t s évidés. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Cet te r ace , rus t ique , 

vigoureuse , cou rageuse , est a u j o u r d ' h u i bien d é 

générée ; suivant M. Sanson , elle a été gâtée par 

l ' accouplement avec les é ta lons angla is . Tel le 

qu 'e l le est, elle fournit c e p e n d a n t encore de 

bons chevaux de cavalerie l égère . 

Nos mei l leurs chevaux de sel le , nos chevaux les 

plus é légants , les plus rap ides , v iennent d u Li

m o u s i n ; ils sont excellents p o u r la chasse , mais 

ils sont d 'un accro issement ta rdi f ; il faut les mé

nage r dans leur j eunesse et m ê m e ne s'en servir 

q u ' à l 'âge de hu i t ans . 

LES CHKVAl'X ANGLO-NOWUANOS. 

Après le L i m o u s i n , c 'est la Normand ie qui 
fournit les plus beaux chevaux . 

Avant la créat ion de l 'Adminis t ra t ion des ha ras , 
il existait dans cet te p rov ince une race qui a 
long temps fourni des a t te lages p o u r les carrosses 
des grands se igneurs d 'autrefois . Ils étaient d 'o 
r ig ine danoise . 

D'abord on produis i t un cheval t rop lent et trop 
massif, pu is , success ivement , on l 'obt int d 'une 
a l lure plus dégagée et d 'une vitesse cons idérable , 
sans d iminut ion sensible de sa vigueur , et il con
st i tue m a i n t e n a n t une race t rès -préc ieuse , r é 
su l t an t du cro isement opéré entre les j u m e n t s 
n o r m a n d e s ou danoises et l 'étalon anglais , dit de 
p u r sang. 

D'après M. Gayot (1), « c 'est au siège des an
ciennes races carrossières n o r m a n d e s , e t au foyer 
de p roduc t ion du cheval c o n n u sous le n o m de 
race du Merlerault, que les ha r a s on t systémati
q u e m e n t en t repr i s , vers 1833, par voie de métisa-
t ion suivie e t ra t ionne l le , la créa t ion d 'une famille 
de chevaux qui pû t p r end re u n j o u r la d é n o m i 
na t ion de r ace anglo-normande de demi - sang . 

« Le bu t à a t t e indre étai t par fa i tement défini. 
Opéran t sur des poul in ières de h a u t e s ta ture et 
corpulen tes , il fallait re lever le t e m p é r a m e n t et 
l 'énergie , a jouter à l 'action vi tale , donne r plus 
de force à tou t l ' o rgan i sme , et c o m m u n i q u e r en 
propor t ion convenable les quali tés et les mér i tes 

(I) Gayot, Nouveau Dictionnaire vétérinaire. Paria, 1857, 

tome III, art. CH E V A L . 

i n h é r e n t s au cheval de sang. Il s 'agissait de créer 
u n e famille de chevaux puissante , pa rmi la
quel le on p û t t rouver des r e p r o d u c t e u r s capables 
de t r a n s m e t t r e à d ' au t res races l 'améliorat ion 
qu i l eur é tai t p rop re . 

« L ' é t a l o n de pur sang angla is , des étalons de 
choix, dus eux-mêmes à de jud ic ieux accouple
m e n t s , et p lus ou moins avancés dans le sang 
par une imprégna t ion déjà anc i enne , et les j u 
m e n t s les mei l leures de la locali té, tels furent les 
é léments de la créa t ion . » 

Cette race n'offre donc plus les carac tè res des 
anc iennes races d u Nord : « elle est t rans
formée, dit M. Guy de Cha rnacé , et c o m m e cou
lée dans u n mou le qu ' on a t rouvé sur plusieurs 
poin ts de l 'Europe . Le corps est toujours com
pac te , de formes a r rond ies , mais la tê te n 'est 
p lus p a r t o u t busquée ni l 'œil pet i t . L ' enco lu re 
n 'es t p lus aussi n o u é e , mais elle s'est a l longée. 
Les épaules su iven t une mei l l eure di rect ion et 
les canons sont plus cou r t s . Le pied qu i , au dire 
de Grognier , étai t un peu h a u t , s'est co r r igé . La 
disposit ion des rayons des m e m b r e s ayan t été 
modif iée, les a l lures n e sont plus surlevées, mais 
la vitesse y a gagné . » Du res te , en voici les ca
rac tères . 

C a r a c t è r e s . — Taille élevée de im,(\Q à 1™/G. 

Robe g é n é r a l e m e n t baie ; tê te u n peu forte, 
quelquefois étroi te et l égè remen t busquée ; en
co lu re be l l e , b i en déve loppée ; gar ro t m o y e n ; 
côte a r rond ie ; formes générales agréables ; 
c roupe a l longée , souvent c o m p r i m é e d 'un côté 
à l ' a u t r e ; q u e u e forte , b i en p l a n t é e ; épau les 
m u s c u l e u s e s ; avan t -b ras et j a r re t s t r è s -beaux ; 
pieds p lu tô t g rands q u e pet i t s . 

P a r m i les chevaux ang lo -normands , il faut 
d i s t inguer les purs sangs dont Gladiateur est le 
type (fig. 196), et les demi-sangs don t nous figu
rons deux spéc imens , u n é ta lon de monte (fig. 197) 
e t u n e j u m e n t poul in ière (fig. 198). 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L e s chevaux n o r m a n d s 

sont t rès-doux e tdoci les . On n 'en voit guère pa rmi 
eux de vicieux ou qui d o n n e n t des ruades . 

Excel lents p o u r le t ra i t et le manège , ils ne 
valent pas les l imous ins p o u r la chasse, mais ils 
sont mei l l eurs , c o m m e grosse cavaler ie , p o u r les 
fatigues de la g u e r r e et p o u r les combats : ils 
sont plus étoffés et plus tôt formés . 

J e n 'a i po in t vu a i l leurs , dit M. Iloiiel, de sem-
bables chevaux qu i soient p ropres à la c h a r r u e , 
à la dil igence, à la chaise de poste ou à la char 
re t te de fe rme . Ils sont rés is tants et énergiques 
plus qu 'on n e peu t le d i re . A la voix d 'un b ru ta l 
c o n d u c t e u r , ou au c l a q u e m e n t d 'un fouet infati-
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gable, ils déploient tou te leur force et conserven t raient aux mauvais t r a i t emen t s ou à l 'absence de 

leur vigueur, là où d 'aut res chevaux s u c c o m b e - soins. Le peti t cheval de cha r re t t e n o r m a n d est 

vaux d ' u n e f e r m e . i (') Figuier, les Mammifères, p. IG7. 
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Kig. 1U8. Le Cheval anglo-normand, Jument demi-sou^. 

dans deux cent res d 'élevage : l ' un comprend la 
plaine de Caen, et embrasse les he rbages p l an 
t u r e u x du Calvados et de la M a n c h e ; l ' au t re est 
s i tué dans cet te par t ie du d é p a r t e m e n t de l 'Orne 
qu i por te le n o m de Mer lerau l t . C'est de là que 
sont venus les va inqueurs des courses de ces der
n ières années , Surprise, Vermouth, Fille-de l'air, 

Eclipse, e t c . 

« L ' a r rond i s sement de C h e r b o u r g possède une 
excel lente race , d 'une const i tu t ion a th lé t ique et 
d ' u n e grande vigueur de rés i s tance , dont les j u 
m e n t s por t en t au m a r c h é les fermières du pays 
de Caux. C'est sur ces bidets normands que les 
he rbage r s faisaient des voyages de p lus ieurs 
j o u r n é e s , p o u r aller ache te r des boeufs, avant 
r é t ab l i s s em en t des c h e m i n s de fer. Ces chevaux, 
p u r s de c ro i sement et qui m a r c h e n t au pas re 
levé, sont à la fois corpulen ts et é légants . » 

On t i re de la basse N o r m a n d i e et du Cotent in 
de t rès-beaux chevaux de carrosse qui ont p lus 
de légère té et offrent plus de ressource que les 
chevaux de Ho l l ande . 

« Si les chevaux n o r m a n d s , dit Youa l t (1), ont 
é té amél iorés par le cheval de course anglais , et 

(Il Youatt, The llorse. London, 18C8. 

occas ionne l lement par le cheval de p u r sang an
glais, d 'un au t re cô té , le b idet anglais et aussi le 
cheval de t ra i t , ont t i ré u n avantage cons idérable 
de leur mé lange avec le n o r m a n d , n o n pas seule
m e n t à l ' époque reculée où Gui l l aume le Con
qué ran t me t t a i t t an t de zèle à amél io re r les che 
vaux de ses nouveaux sujets , par leur al l iance 
avec le sang n o r m a n d , ma i s encore à plus ieurs 
époques u l té r ieures . 

Le g o u v e r n e m e n t français était dans l 'usage 
d ' ache te r c h a q u e année un cer ta in n o m b r e de 
chevaux n o r m a n d s , dont il gratifiait les au t r e s 
d é p a r t e m e n t s . Il en résul ta i t occas ionne l l emen t 
u n e f raude et un mal cons idérab le . A u c u n des 
chevaux n o r m a n d s n 'é ta i t châ t ré avant d 'avoir 
a t te in t l 'âge de trois et parfois de qua t re ans ; e t 
il arr ivait f r é q u e m m e n t que des chevaux d ' appa
rence s u p e r b e , mais n 'ayant r ien du p u r sang, 
é ta ient vendus c o m m e appa r t enan t à la race 
amél io rée , et on ne découvra i t la t r ompe r i e que 
par les re je tons qu ' i ls procréa ient . Le gouverne
m e n t a c h è t e m a i n t e n a n t la plus g rande par t ie 
des chevaux n o r m a n d s dans le cours de leur 
p r e m i è r e année , puis les élève dans les h a r a s . 
Ils coû ten t plus cher , cela est vrai ; mais ils sont 
mieux élevés, et dev iennen t de plus belles bê tes . 
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LE CHEVAL CORSE. 

C a r a c t è r e * . — La race corse, qu i diffère peu 

de la race des îles She t l and , r ep résen te chez 

nous les nains des équ idés . 

Elle a le corps r a m a s s é , mais elle est bien 

formée. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Le défaut de taille 

du cheval corse b o r n e ses usages à de pet i ts ser

vices de selle, de bâ t , ou de t ra i t de pet i ts véhi

cules, aux lieux où il est élevé ou dans l eu r 

voisinage. 

Les chevaux corses sont hard i s et c o u r a g e u x ; 

inconstants dans leurs al lures, ils sont d ' une n a 

ture si irascible et si p r o m p t e , q u ' a c c o u t u m é s à 

courir sans cesse, ils ne se- t iennent nul le par t en 

repos. Ils ont besoin d 'ê t re mon té s pa r u n cava

lier p ruden t et pat ient , qui n e doit pas ê t re p ro 

digue de correc t ions , de p e u r de les r e n d r e tou t 

à fait in t ra i tables . 

LES CHEVAUX DU MOUBIHAN ET DE LA COKNOUA1LLES. 

<i Le sol a rmor ica in , di t M. Guy de Char* 
n a c é ( t ) , est une des plus r i ches pépinières che
valines que nous possédions : elle est aussi u n e 
des plus variées. Il ne saura i t en ê t re a u t r e m e n t , 
puisqu'elle est assise sur qua t re d é p a r t e m e n t s : 
le Finis tère , les Cô tes -du-Nord , le Morb ihan et 
l ' i l le-et-Vilaine, dont la configurat ion varie à 
l'infini. S u r la lande et la col l ine , de peti ts c h e 
vaux réputés pour l eur rus t ic i té , pour leur vi
tesse et leur endu rance , et auxque l s on p e u t a t 
tr ibuer u n e origine o r i e n t a l e ; . . . su r le l i t toral , 
une race de chevaux de t ra i t venus d u N o r d , » 
- Les chevaux b r e t o n s , n o t a m m e n t ceux du 
Morbihan, sont p re sque sauvages q u a n t à la 
manière dont ils sont élevés, mais d 'a i l leurs doux 
et privés c o m m e des chiens . Lorsqu ' i l s sont 
découplés e t bien n o u r r i s , ils dev iennent d 'excel
lents b i d e t s , vifs , gais, t ro t teurs infatigables 
(presque tous vont l ' amble n a t u r e l l e m e n t ) , 
grands m a n g e u r s , mais t o u t e nou r r i t u r e leur 
convient. 

A l 'époque des labours , on m e t à son tou r le 
cheval en ilèche devant deux bœufs aussi maigres 
que lui, pour qu ' i l active un peu leur a l lure . S'il y 
a une foire aux envi rons , on le fera ferrer p o u r 
qu'il puisse, sans se d é t r u i r e le sabot , t ro t te r sur 
la grande route , a y a n t su r son dos son ma î t r e 
ou sa maî t resse , et quelquefois tous les deux , 
l'un et l 'autre à cal i fourchon. Du res te , le pre-

(1) Guy de Clianiacé, les Races chevalines en France. 
Paris, 16(i9, p. 33. 

mier venu qui a une course à faire d 'un village à 

l ' au t re va dans la l ande , p o r t a n t avec lui une 

sangle, un sac plié en q u a t r e (c'est une selle), 

et u n e corde avec un pet i t m o r c e a u de bois 

(c'est u n e br ide et un m o r s ) ; il p r e n d le p r emie r 

cheval venu et lui saute sur le dos. Loin d ' ép rou 

ver de la pa r t de l ' an imal la m o i n d r e résis tance, 

il voit, au con t r a i r e , venir à lui tous les chevaux 

qui paissent aux e n v i r o n s ; c'est qu' i ls savent 

par fa i tement , pa r expé r i ence , qu ' i l y a au bout 

de la course u n râtel ier avec un peu de foin, e t 

u n m o r c e a u de pain noir ou un picot in d 'avoine : 

pour u n bon repas , u n cheval b r e t o n affamé i ra i t 

au b o u t du m o n d e . Ces j o u r s de l abourage et de 

foire sont le bon t emps du pet i t cheval morbi -

h a n n a i s ; c'est le seul t emps de l ' année où il fait 

connaissance avec le foin e t l ' avoine . Dès qu 'on 

n ' a plus besoin de ses services, on app l ique à la 

r i g u e u r ce p récep te : «Celui qui ne' t ravai l le 

pas , ne mér i t e pas de m a n g e r . » On n ' imag ine 

pas j u s q u ' o ù va la sobr ié té de ces pauvres ani

m a u x ; ce n'est q u ' e n plein hiver, quand les fortes 

gelées ont dé t ru i t tou te végé ta t ion , qu ' on leur 

p e r m e t de r en t r e r au logis , où ils reçoivent quel

ques poignées de mauvaise he rbe sèche , ou bien 

on leur p e r m e t de b rou te r que lque feuillage. 

11 serai t difficile, d 'é tabl i r ce q u e l 'élève de 

ces chevaux a pu coû te r ; le calcul de l eu r prix 

de revient n 'a j ama i s occupé la tè te b r e t o n n e de 

leur p ropr ié t a i r e . Aux foires d 'Herb ignac , de 

Sain t -Gi ldas , d 'Auray et de la Roche -Berna rd ; 

ces chevaux, q u a n d ils ne sont pas t rop ma ig re s , 

valent de 60 à 100 francs à l 'âge de t r o i s à c inq 

ans ; on en a p o u r 25 à 30 francs de t rès-passables , 

qui peuvent , avec des soins, deveni r t r è s -bons et 

valoir de 300 à 400 francs. B e a u c o u p de m a q u i 

gnons n ' o n t pas d ' au t re c o m m e r c e et font à ce 

trafic de fort bonnes affaires. 

En avançant vers l 'ouest de la péninsule ar* 

mor i ca ine , on t rouve , dans la par t ie dû F in i s tè re 

qui por te encore son a n t i q u e n o m de Cor-

nouaillcs (Karn-Wull, pointe de la Gaule), une 

race de chevaux de m ê m e or igine que ceux du 

Morb ihan , mais un peu plus robus te et p lus 

étoffée, u n i q u e m e n t parce qu ' on en p r e n d plus 

de soin. La p lupar t des te r ra ins vagues sur les

quels vivent ces chevaux r e s semblen t à des pâ 

tu rages , e t deviendra ient a i sément de bonnes 

prair ies . Les élèves p a s s e n t à l ' écur ie les trois p lus 

mauva i s mois de l ' a n n é e ; les mei l leurs p a r m i 

ceux qu 'on ne dest ine point à l a rep roduc t ion sont 

châ t rés à deux ou t rois ans ; on ne laisse point les 

j u m e n t s et les étalons s 'accoupler à volonté ; les 

é ta lons , p e n d a n t la saison de la mon te , et les 
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j u m e n t s avant et après la mise bas, reçoivent des 

soins par t icul iers et une rat ion supp lémen ta i r e . 

Il y a beaucoup d'élèves dont on conserve avec 

ce r t i tude la généalogie . Leurs au t eu r s en ligne 

paternel le on t des n o m s connus ; ils font p reuve 

d ' a rdeur et de vitesse dans des courses qui sont , 

pour les paysans de cet te pa r t i e de l 'Armor ique , 

u n e véri table passion. Ce sont des chevaux rée l 

lement élevés, assez ma l à la véri té , mais faute 

de ressources plutôt que faute de goût chez les 

éleveurs , très-disposés à bien faire s'ils en avaient 

les moyens . Lorsque ces chevaux sont de bonne 

famille, ils valent de 250 à 300 francs ; ils n'of

frent j amais cette ma ig reu r excessive, cet as

pect affamé qui fait pe ine à voir. Les peti ts che 

vaux de Cornouail les , q u o i q u e t r è s - sobremen t 

nourr i s , sont r a r e m e n t t r è s -ma ig re s ; ils sont, 

par t empérament , - disposés à p rendre de l ' em

bonpo in t ; leurs formes t rapues et ramassées , la 

grosseur de leurs muscles t rès -développés , con

t r i b u e n t encore à les faire pa ra î t r e gras ; ils on t 

l 'œil plein de feu, la phys ionomie an imée , la 

t ê t e cour te et bien placée ; ils réunissent , mais 

avec p lus d 'énergie , les qual i tés du cheval du 

Morb ihan , qui appar t i en t év idemmen t à la m ê m e 

r a c e . 

Les chevaux bre tons des Côtes-du-Nord et 

d'Ille - et -"Vilaine, élevés dans la par t ie de la 

Péninsule connue sous le n o m de Ceinture dorée 

rie la Bre tagne , sont tou t à fait élevés, c 'est-à-dire 

soignés depuis leur na issance j u s q u ' a u m o m e n t 

de la vente . 

; P o u r grandir la taille du cheval b re ton , on 

l'a souvent croisé avec des étalons angla is . 

LES CHEVAUX DU POITOU. 

Le cheval poitevin est une race c o m m u n e , de 
gros t r a i t . 

C a r a c i è r e H . —11 a une taille élevée, des for
mes loin des, un peu anguleuses , sans p ropo r 
t ions ; des m e m b r e s chargés de crins et m a n 
quan t de déve loppemen t ; des pieds g r a n d s , 
à corne de méd ioc re qual i té ; une tê te forte, 
c a r r é e ; l ' encolure m i n c e ; un "ven t r e volumi
n e u x ; la croupe t rès - la rge , p lu tô t avalée et plate 
q u ' a r r o n d i e ; le poitrai l un peu é t ro i t ; la robe 
souvent baie ; un t e m p é r a m e n t l ympha t ique ; 
des yeux pet i ts . 

É l è v e . — L e s chevaux poitevins de la part ie ma
r i t ime des d é p a r t e m e n t s de la Yendôe, des Deux-
Sèvres et de la Charente- Infér ieure sont ceux des 
chevaux de F r a n c e qui vivent le plus près de l 'état 
d é n a t u r e . Les j u m e n t s couver tes par des é ta

lons de choix sont employés à des t ravaux mo
dérés p e n d a n t p resque tou t le t emps de la ges
ta t ion. Les poula ins , dès qu ' i ls ne te t t en t plus, 
sont laissés en l iber té dans des pâ tu rages fertiles, 
où l 'herbe ne leur m a n q u e pas pendan t la bonne 
saison ; mais u n e fois l 'hiver venu , ils ont beau
coup à souffrir ; toutefois , dans l 'espace qu'on 
leur accorde , il est r a r e qu ' i l s ne t rouvent pas, 
m ê m e dans la p lus mauvaise saison, rie quoi ne 
pas m o u r i r de faim ; c 'est tou t ce qu 'on exige 
d 'eux. Il ne faut pas voir ces élèves duran t cette 
phase de leur ex i s tence ; l 'œil m o r n e et languis
sant , le corps d é c h a r n é , le poil hér i ssé et sale, 
leur d o n n e n t l 'aspect le p lus misérable . Mais, dès 
que les p r e m i e r s b eau x jou r s du p r in t emps ont 
rendu à la pra i r ie u n p e u de ve rdure , le poulain 
semble r e n a î t r e ; il r ep rend en p e u de semaines 
sa gaieté, sa vivacité, son e m b o n p o i n t . 

Les chevaux poi tev ins , ainsi élevés, sont faits 
à tou te espèce de pr iva t ions ; ils résis tent parfai
t e m e n t aux fatigues d u service et sont r a remen t 
malades . En p r e n a n t p o u r base le pr ix auquel on 
aura i t pu vendre le foin des prai r ies où ces che
vaux se sont élevés, et faisant en t r e r dans le 
calcul du pr ix de rev ien t les frais nécessaires , 
ainsi que les chances de mor ta l i t é , ils ne peu
vent revenir à moins de 450 ou 500 francs à l 'âge 
de cinq ans , époque à laquelle l 'é leveur peu t les 
vendre de 500 à 700 francs ; o r d i n a i r e m e n t i l 
n ' e n exige aucun service j u s q u ' au m o m e n t de la 
v e n t e . 

Cette man iè re d 'élever les chevaux est assu
r é m e n t suscept ible d 'amél iora t ion ; mais elle 
offre, sous b ien des rappor t s , de grands avan
tages , en ce qu 'e l le exige peu de bâ t imen t s , 
p resque poin t d 'avances , p u i s q u e les mère s t ra 
vaillent p lus ou moins tou t le t e m p s de la ges
ta t ion , et peu de soucis et d ' embar ras de la par t 
de l 'é leveur : il faut aussi cons idérer la rust ici té 
des chevaux qu'el le donne à l ' a rmée . En 1812, 
dans la te r r ib le campagne de Russie , ce sont les 
chevaux poitevins qui on t le mieux résisté après 
les a rdenna i s . Il a été bien constaté pour les ré
giments de l ' a rmée au t r i ch i enne q u e , d u r a n t 
les longues guerres de l 'Empi re , les chevaux 
élevés dans des condit ions à peu près semblables 
à celles où croissent les chevaux poitevins résis
ta ien t m i e u x à la fat igue, q u e les chevaux élevés 
à l ' écur ie , e t cela dans u n e propor t ion éno rme , 
pu i squ ' au bou t d 'un t emps donné on avait pe rdu 
neuf s eu lemen t des p remie r s et vingt des seconds. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Cette race est émi

n e m m e n t douce et sociable ; c'est l ' une des plus 
fardes à dresser p o u r la cavalerie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S C H E V A U X D U P E R C H E . 

Fig. 199. Le Cheval percheron. 

de c inq c o m m e dans la race a r abe , repousse 
ce t te o p i n i o n . ' . . 

C a r a c t è r e s . — Ses formes sont u n peu lour
des , e t sa conformat ion , q u o i q u e b o n n e , n 'est n i 
b ien r égu l i è r e , ni b ien agréab le ; le front des p e r 
che rons est l égè rement b o m b é en t re les a rcades 
o rb i t a i r e s , qui sont sai l lantes . La face est allon
gée , à chanfrein é t roi t , droi t à sa base , mais l é 
g è r e m e n t b u s q u é vers le b o u t du nez ; les naseaux 
sont ouver ts et m o b i l e s , les lèvres épaisses ; la 
bouche est g rande ; l 'oreille l ongue , dressée ; l'oeil 
vif, la phys ionomie an imée . L ' enco lu re est forte 
de l 'a t tache à la na issance ; la cr in ière est fine et 
m o y e n n e m e n t fournie ; la q u e u e est touffue, a t ta
chée assez h a u t ; les m e m b r e s sont forts, musc lés , 
so l idement a r t icu lés , à canons un peu longs , 
dépourvus de cr ins . Le pied est excellent . La 
robe est géné ra l emen t gris p o m m e l é . Sa taille 
varie de I",50 à 1 " , 6 0 . 

É i è r e . — L 'é levage , dans le P e r c h e c o m m e en 
Bre t agne , donne u n e idée parfai te des bienfaits 
de la division du t ravai l . Voici , d ' après M. Guy 
de Charnacé (1), c o m m e n t fonct ionne l ' indus t r ie 
chevaline dans le P e r c h e . 

« Une par t ie de la province , d i t - i l , élève ce 

(I) Guy de Charnacé, tes Races chevalines en France. 

Paris, 1869, p. 63. . . . . . 

Le plus grand mér i t e de la race du Poi tou 

consiste dans l ' apt i tude des femelles à p rodu i r e 

de beaux mule t s : aussi les j u m e n t s m u l a s -

sières sont-elles t r ès - recherchées . 

LES CHEVAUX DU PEHCHE. 

Le cheval pe rche ron (fig. 199) est u n des plus 
illustres produits de la F r a n c e agr icole . Le cen
tre de sa p roduc t ion est dans les d é p a r t e m e n t s 
de l'Orne, de la Sa r the , d u Loir-et-Cher et d 'Eu re -
et-Loir. 

«Les poulains du P e r c h e naissent dans les en 
virons de Mortagne, de Bel lesme, de Saint-Calais, 
de Montdoubleau et de C o u r t o m e r . Us sont plus 
part iculièrement élevés dans le d é p a r t e m e n t 
d 'Eure-et-Loir , dans le can ton dTll iers et dans 
les cantons env i ronnan t s . » 

On est peu d 'accord sur l 'or ig ine du pe rche 
ron, et, malgré les r eche rches auxquel les on s'est 
livré, il est impossible de r ien affirmer. Que l 
ques hippologues le t i ennen t pour u n arabe 
grossi par le c l imat , pa r la n o u r r i t u r e et par 
la rusticité des services auxque l s on l 'emploie 
depuis des siècles ; mais M. Sanson , a l l éguan t 
les différences du type c rân ien e t le n o m b r e 
des vertèbres lomba i res , qui est de six au lieu 
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que l ' au t re fait na î t r e . Chaque p r i n t emps , la j u 
m e n t est sai l l ie ; si elle se m o n t r e s tér i le p l u 
sieurs années de sui te , elle est vendue au com
m e r c e . Elle travaille sans cesse, avant c o m m e 
après la mise bas ; c'est à pe ine si, à ce m o m e n t , 
on lui acco rde q u e l q u e s j o u r s de repos . Dans 
ce r ta ines con t rées , dans le bas Maine, par exem
ple , l e ,pou la in sui t sa m è r e aux c h a m p s ; dans 
d ' au t res , il res te à l ' écur ie , ne la voit qu 'à mid i 
et p e n d a n t la nu i t . Voilà donc la nou r r i t u r e de 
la j u m e n t payée par le t ravai l , et son poula in 
é tabl issant le bénéfice. 

« Le t ravai l est e x t r ê m e m e n t favorable à la 
poul in ière ; j ' a i pu expé r imen te r mo i -môme que 
la dél ivrance des mère s se faisait tou jours p lus 
fac i lement , lo r squ 'on les laissait à la c h a r r u e 
j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r . On doit éviter s eu lemen t 
demies m e t t r e dans les b r a n c a r d s de la cha r re t t e , 
don t les con t r e - coups p o u r r a i e n t blesser le pou 
lain dans le ven t re de sa m è r e . 

« A cinq ou six mois , le p rodu i t est sevré e t 
vendu . Si c 'est u n m â l e , son pr ix varie de 1,'iO à 
400 francs, et m ê m e p lus , excep t ionne l l emen t . 
J u s q u ' i c i , il n ' a r ien coû té . 

« Les pays d 'élevage r e m o n t e n t leurs écur ies 
à deux sou rces . La p r e m i è r e , c 'est la zone m é 
r id iona le , aux environs de Montdoub leau et de 

'G l i â t eandun . Là , les j u m e n t s sont en g r a n d e 
répu ta t ion ; aussi le fermier vend-il souvent ses 

- p r o d u i t s ' s u r place aux éleveurs," ses voisins. La 
isecoride source est a l imentée par les bandes de 
-poula ins , aux foires du bas Maine , de Conlie, de 
S a i n t - A n d r é , de Mor tagne . 

« L é sevrage s 'opère t rès-faci lement chez ces 
-rust iques a n i m a u x ; les voyages en h a n d e s , qui 
-seraient mor te l s p o u r d 'au t res races , se font 
sans d a n g e r p o u r le poula in p e r c h e r o n . Arr ivé 
chez : l 'éleveur, on lui d o n n e tou t s imp lemen t 
un ba rbo tage à la farine ou au son, d u foin ou 
d u r ega in , coupé avec de la pail le d 'avoine . 
-Quelques-uns sont b ien a t te in ts de la g o u r m e ; 
mais ils s'en guér i s sen t vi te . L 'é té venu , l 'air 
de< c h a m p s et la n o u r r i t u r e verte les r e n d e n t à 
la san té . 

« J u s q u ' à l ' â g e de quinze à dix h u i t mois , il n e 
reçoi t pasde grain. Nour r i au fo in de trèfle p e n d a n t 
l 'hiver, il che rche , l 'été, u n e assez pauvre n o u r 
r i t u r e dans les champs de Maures , du P in , de 
R e g m a l a r d , de C o r b o n , d e Longuy , de Révei l lon, 
d e Courgeron, de Sa in t -Laug i s , de Villiers, de 
Courgeoust , e tc . P e n d a n t ce t e m p s , on évalue 
sa n o u r r i t u r e à 100 francs en m o y e n n e . 

« A par t i r de cet âge, la n o u r r i t u r e s 'amél iore , 
car le fermier , avec tou te la d o u c e u r qui est le 

p ropre de son ca rac tè re , c o m m e n c e le dressage 
du poula in . Au l abour , on le m e t devant les 
bœufs ; au t o m b e r e a u , on le place entre deux 
vieux chevaux, ou on l 'associe à plusieurs de ses 
c o m p a g n o n s , de façon à ce que la besogne se 
fasse sans fatigue p o u r lu i . Celte seconde étape 
de la vie du pe rche ron a donc encore été pro
duct ive . Grâce à u n e b o n n e n o u r r i t u r e et à un 
travail g r a d u é et p ropor t i onné à ses forces, le 
j eune an imal se développe si b ien , qu 'à trois ans, 
c'est déjà un cheva l . 

« Arrive alors le fermier b e a u c e r o n , qui l'a
chète p o u r en faire l ' agent ind ispensable de ses 
t ravaux de c u l t u r e . 

« Voilà donc not re p e r c h e r o n , soigné et nourr i , 
p resque à l 'égal d 'un cheval de course ! Tout 
en suivant p r e s t e m e n t le sil lon, il va conquér i r 
de nouvelles forces, le maximum de son déve
loppement , ce t t e énergie et cet te valeur qu 'on 
ne re t rouve au m ê m e degré chez a u c u n e autre 
race . 

« A c inq ans , il sera condu i t à la foire de 
Char t res , le j o u r de la Sa in t -André . Le com
m e r c e eu ropéen s 'en e m p a r e . Les plus parfaits 
de forme se ron t ache tés c o m m e éta lons , les au
tres passeront au service des o m n i b u s , des pos
tes , des roulages accé lé rés , e t de tou tes les in
dus t r ies des g randes villes. Les pr ix var ient de 
1,000 à l , 5 0 0 francs pour les services, et de 1,500 
à 5 et 6,000 francs p o u r les é ta lons . 

« L 'é ta lon p e r c h e r o n est p resque toujours r o u -
leur , c ' es t -à -d i re qu'i l p a r c o u r t le pays , à des 
époques fixes, s ' a r rê tan t de village en vil lage, 
de ferme en ferme» Il revient généra lement deux 
ou t rois fois aux m ê m e s l ieux, du mois de j a n 
vier en ju i l l e t . Son c o n d u c t e u r et lui sont pa r 
tout hébergés e t nour r i s , et du m i e u x possible. 
Le prix de la saillie est de 6 à 25 f rancs . Que l 
quefois ia m o n t e se fait « à garant ie ». Dans ce 
cas , le prix est doublé si la j u m e n t fait un pou
lain m o r t ou vif, et nul si elle ne « re t i en t » 
pas . 

« Le p e r c h e r o n a donc passé dans qua t re 
ma ins différentes, laissant à chaque étape d 'heu
reuses t races de son passage, un p rodu i t cer ta in , 
un bénéfice assuré à l ' avance. Telles sont les 
causes de sa supér ior i té sur t ous les au t res che
vaux de t ra i t , supér ior i té incontes tab le et incon
tes tée , supér ior i té r e c o n n u e d 'une ex t rémi té à 
l 'autre de l 'Europe . » 

Le cheval p e r c h e r o n est u n des chevaux dont 
l 'élevage d o n n e le plus de bénéfices. Ce serait 
un t o r t grave de c h e r c h e r à le modifier par des 
c ro i sements . Beaucoup de dépa r t emen t s , p lu -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sieurs nations voisines a c h è t e n t des p e r c h e r o n s , 

pour amél iorer leurs races c o m m u n e s . 

A p t i t u d e » e t e m p l o i . — La race pe rche ronne 

est le modèle du cheval de trai t l éger : elle est 

à la fois v igoureuse et r a p i d e ; douée d ' éne r 

gie et de rés i s tance , elle uni t la force à l 'agi

lité. Les pe rcherons conviennen t pa r t i cu l i è re 

ment à l ' agr icul ture des pays à t e r res fortes et 

produisant des fourrages succulen ts ; ils avaient , 

avant l ' invention des chemins de fer, le privilège 

de fournir les mei l l eurs chevaux de poste et 

de conduire ces lourdes dil igences dont la course 

devenait t rès-rapide, lorsqu' i ls app rocha ien t de 

Paris. Au jourd 'hu i , ils pa r t agen t p resque exclu

sivement avec le type b re ton , le service des o m 

nibus de Paris et celui des t ranspor t s rapides des 

marchandises (fig. 200). 

LES CHEVAUX DU IWULONXAIS. 

Ils naissent dans le d é p a r t e m e n t du Pas de-

Calais, p r inc ipa lement dans l ' a r rondissement de 

Boulogne. Les poula ins sont envoyés dans les 

arrondissements d 'Arras , de Sa in l -Po l , d 'Ahbe-

ville. D'autres t raversent le dépa r t emen t de la 

Bnr.u.vi. 

S o m m e , p o u r Être élevés dans le pays de Caux, 
de V i m e u x , et se répandre aussi dans les dépar l e 
m e n t s de l 'Oise, de l 'Aisne, de Se ine-e t -Marne , 
d 'Eure-e t -Loir et dans la Se ine- Infér ieure . C'est 
là l 'or igine des gros percherons, des caennais, des 
varois, des augerons, des chevaux du bon pays. 

La variété des condi t ions c l ima té r iques et agr i 
coles i m p r i m e au type b o u l o n n a i s , ' p r i n c i p a l e 
m e n t à la co rpu lence , des variat ions relat ives. 

C a r a c t è r e » . — Les chevaux de la race boulon-
naise (fig. SOI), dépassent r a r e m e n t 1 ° , 6 6 . Ils ont 
la téte re la t ivement cour te , avec le front la rge , 
l 'œil ouvert , le chanfrein droi t et la m a r c h e 
for te ; l 'oreille est c o u r t e , la b o u c h e pe t i te , la 
c r in iè re assez épaisse p o u r r e t o m b e r des deux 
côtés de l ' encolure , qui est fo r t e ; le poilrail est 
large et p roéminen t , le garro t noyé dans les mus 
cles, l 'épaule ob l ique , le dos u n peu bas , la 
c roupe ronde et doub le , la queue a t tachée bas , 
touffue e t o n d u l é e ; les re ins sont c r e u x e t l a r g e s , 
les m e m b r e s forts, les a r t i cu la t ions solides, et 
les pieds exce l len ts . 

A p t i t u d e » e t e m p l o i . — Les boulonnais sont 

débonna i res , doci les , v igoureux , énerg iques , 
leur r ega rd est résolu. 

II — U'.l 
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Fig. SOI. Le Cheval boulonnais. Etalon. 

« Dans les t emps p lus reculés , dit M. Guy de 
C h a r n a c é , la race boulonnaise était employée a 
de nobles t r avaux . Les boulonnais avaient la 
répu ta t ion c o m m e chevaux de tou rno i s et de 
g u e r r e . Henr i IV les apprécia i t p o u r son service 
pe r sonne l . On conçoi t a isément q u e le poids du 
caval ier , couver t de lourdes a r m u r e s , nécessi
ta i t des chevaux plus lourds que ceux qu ' emplo ie 
la cavalerie d ' au jou rd 'hu i . Ju squ ' à la révolut ion 
de 1789, la cavalerie de réserve se r e m o n t a i t , en 
pa r t i e , dans le Boulonna i s . » 

A u j o u r d ' h u i , c'est cette race qui fourni t à 
Par is la p resque total i té des chevaux employés 
par le c a m i o n n a g e ; parfois cependan t ils t r a înen t 
les o m n i b u s . 

LES CHEVAUX FLA.MAîiDS. 

C a r a c t è r e * . — Autan t belge que français , le 
cheval flamand (fig. 202) est de h a u t e taille et de 
forte corpulence : on en voit souvent qu i a t te i 
g n e n t 1",80. Sa face est t rôs-a l longée, é t ro i te , 
busquée à son ext rémi té ; ses naseaux sont pe
tits, ses joues plates , sa bouche est g rande , son 
oreil le épaisse, longue et un peu t o m b a n t e , son 
œil peti t ; son enco lu re courte , ainsi que l é -
paule , est su rchargée de crins ; son corps est 
long , sa c roupe double . Il a des m e m b r e s t r è s -
gros , a b o n d a m m e n t pourvus de crins grossiers. 
S e s ' p i e d s sont larges et plats. Les couleurs de 

la robe sont le plus souvent foncées et le bai 
est la te in te la p lus f réquen te . 

«Les chevaux picards (fig. 203), d i t M . Guy de 
Charnacé (1) , appa r t i ennen t à la race f lamande, 
et c 'est à to r t q u ' o n veut en faire u n e race à 
par t . » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Le cheval f lamand 

est d 'un t e m p é r a m e n t l ympha t ique . Il est froid 
au travail e t sans v igueur ; sa force est dans son 
é n o r m e masse , il sert a u gros t ra i t . C'est cet te 
r ace , amél iorée par l 'élevage, qui fourni t aux 
brasseurs de Par is ces colosses de l 'espèce che
valine q u ' a d m i r e n t les oisifs. Les mei l l eurs de la 
race sont, dit-on, des environs de B o u r b o u r g . 

LES CHEVAUX ARDENNAIS. 

La race ardennaise n 'es t p lus ce que les moines 
de Sa in t -Hube r t l 'avaient faite. Elle s'est beau
coup modifiée à la suite des cro isements avec 
les étalons f lamands et pe r che rons . 

C a r a c t è r e s . — La taille des a rdenna is (fig. 201 ) 

est m o y e n n e . Ils ont la tê te cour te , le front 
la rge , le chanfrein c r eux et cour t , la croupe 
avalée ; l ' encolure épaisse, les h a n c h e s sail lantes 
et les m e m b r e s solides, q u o i q u ' u n peu grê les . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — La race a rdenna i se 

est douée d 'un t e m p é r a m e n t rus t ique , et fournit 

(I) Guy de Charnacé, les Races chevalines en France. Pa

ris, 1869, p. 54. 
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Fig. 202. Le Cheval flamand (gros Irait du Hainaut). 

de bons serviteurs à l 'ar t i l ler ie . El le est t rès- ! 

analogue au type d u l i t toral b r e ton . 

Les mei l leurs a rdenna is se t rouven t dans les 

arrondissements de Rethel et de Vouziers . 

LES CHEVAUX FRANC-COMTOIS. 

C a r a c t è r e s . — Cette race serait p o u r M. San-
son un modèle de laideur . « Le type comtois , 
dit-il, est, en effet, un des plus dol icho-céphales 
"que nous ayons. La face t r è s l o n g u e , é t ro i te , 
aplatie sur les côtés, avec ses orbi tes pet i tes et 
aux arcades effacées; u n chanfrein dro i t , don 
nant à la tê te , d 'a i l leurs m a l por tée par l ' an imal 
et dépourvue d 'expression dans le r ega rd , u n 
cachet de lourdeur e t de s tupidi té r e m a r q u a 
ble. L 'encolure est grêle et d ro i te , le garro t b a s , 
le dos aplati , les reins fort longs et é t roi ts , les 
hanches c o r n u e s ; la c roupe cou r t e , large et ava
lée, et la queue basse e t touffue. Le poitrai l est 
serré, la poi t r ine peu profondee t p l a t e , e t l 'épaule 
peu musc lée et droi te ; le bras et la cuisse sont 
grêles, les ar t icula t ions des m e m b r e s faibles, les 
canons chargés de cr ins et souvent empâtés ; les 
pieds plats et cour ts ont o rd ina i r emen t des 

ap lombs défec tueux . L a tai l le var ie en t r e 1 * , 8 0 

e t l m , 6 0 ; la robe est quelquefois grise, mais le 

plus souvent baie. » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — « Les chevaux de cet te 

race sont m o u s et lenls dans leurs a l lures . Ils 

n 'on t donc aucune qua l i t é , ni de conformat ion, 

n i de t e m p é r a m e n t . » Cependant ils sont t r è s -p ro 

pres au rou lage , ou au r e m o r q u a g e des ba teaux . 

Nous n ' en t r e rons pas dans l ' é tude des différen
tes races par t icul ières à la Hol lande , a u Dane
m a r k , à l 'Al lemagne et à la Russie : il n o u s 
serai t m ê m e imposs ib le , c o m m e nous l 'avons 
fait p o u r la F r a n c e , de d o n n e r u n e h i s to i re r é 
s u m é e des plus r e m a r q u a b l e s : nous ferons seu 
l e m e n t r e m a r q u e r que dans quelques ouvrages 
on en compte j u squ ' à cent c inquan te . 

P a r m i les races dites du Nord, les pr inc ipa les 
sont : les races hollandaises, allemandes, danoises 

et russes. 

5° Les races hollandaises. 

P a r m i les races hol landaises , nous d i s t ingue
rons le cheval hollandais proprement dit e t le che

val frison. 
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F i g . 203 . Lo Cheval p i c a r d . 

LE CHEVAL HOLLANDAIS. j 

On t rouve ce cheval p r i n c i p a l e m e n t dans les 
vallées d u R h i n e t de la Meuse, et sur les côtes 
de la m e r du Nord . 

C a r a c t è r e s . — Cette race a une taille élevée, 
u n e confo rmat ion c o m m u n e e t défectueuse , u n 
corps l o n g ; sa tô te est forte, un peu b u s q u é e , 
ma l a t tachée ; ses m e m b r e s sont h a u t s et grêles, 
ses pieds g rands e t pla ts . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Elle est inférieure 

aux au t re s g randes races de t ra i t de l 'Europe . 

LE CHEVAL FRISON. 

Cette race se t rouve en Hol lande , dans les 
provinces de Fr i se , de Groningue , e t c . , et, en 
Hanovre , dans la val lée de l ' E m s . 

C a r a c t è r e s . — Elle a u n e taille élevée ( l m , 6 0 
à l m , 7 5 ) ; la tôte for te , b u s q u é e , ayant u n air 
de viei l le; l ' enco lure peu fournie , m i n c e ; le 
poitrai l étroi t , la c roupe avalée et p l a t e ; les 
m e m b r e s longs , les ja r re t s larges, les pieds v o 
l u m i n e u x . Ses formes sont c o m m u n e s , désagréa
bles ; son t e m p é r a m e n t , l ympha t ique . 

Le cheval frison est considéré c o m m e u n des 
p lus c o m m u n s de l 'Al lemagne . 

6° Les races allemandes. 

P a r m i les races a l lemandes , nous s ignalerons 

le cheval moldave e t h o n g r o i s , le cheval bavarois, 
le cheval d u Hanovre et le cheval du Holstein 
et du M e c k l e m b o u r g . 

LE CHEVAL MOLDAVE ET HONGROIS. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Il est par t i cu l iè re 

m e n t p r o p r e au service de la cavalerie légère . Il 
doi t ses qual i tés a u mé lange de sang a rabe . 

LE CHEVAL BAVAROIS. 

Dans la Bavière r h é n a n e , c'est s u r t o u t pa r les 
étalons a rabes qu 'on a amél io ré l ' anc ienne race 
des D e u x - P o n t s , qui avait été créée avec des ju
m e n t s angla ises et des étalons arabes ( 1 ) . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — La race bavaroise 

fourni t de bons chevaux de selle. 

LE CHEVAL HAN0VR1EN. 

C a r a c t è r e s . — La race hanovr icnne a, suivant 
Rique t , u n e taille m o y e n n e , des formes assez 
d i s t inguées , u n e tôte légère , parfois un peu bus
quée , l'oeil pet i t , h a u t placé {têtu d'oiseau); l 'en
colure so r t i e , m u s c u l e u s e ; l ' épaule hau te et obli
que ; le poi t ra i l assez ouver t , le gar ro t b ien sort i , 
la côte r o n d e ; le dos et les re ins un peu longs, 
le s a c r u m m a l a t taché aux re ins , la c roupe plutôt 
bien que m a l ; l ' avant bras musc lé , le genou bien 

(!) Voyez p lus h a u t , p . 362 . 
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Fig. 20t. Le Cheval des Ardennes. 

fait; la cuisse assez forte, le pied quelquefois 

un peu plat. 

Le cheval hanovr ien a en général l 'haleine 

courte. 

A p t i t u d e H c l e m p l o i . -— Les chevaux de cette 

race f réquemment in t rodui t s chez nous par le 

commerce, y sont employés c o n c u r r e m m e n t à 

la selle et aux at te lages. 

LE CHEVAL DU HOLSTEIN ET DU MKCKI.F.JIBOUIIG. 

Le cheval du I lols te in est un des plus beaux 
chevaux d 'Al lemagne. 

C a r a c t è r e s . — 11 est d 'une conformation 

assez belle et r é g u l i è r e ; il a de la taille e t de la 
figure ; tête parfois u n peu effilée; œil ouver t , ex
pressif ; encolure p lu tô t forte et u n peu plus 
courte qu ' a l longée ; corps et c roupe a r rond i s ; 
allures bonnes, déc idées . 

Ils sont l o u r d s ; le cou est t rop gros e t les épaules 
trop grosses; ils ont le dos t rop al longé et la 
croupe t rop é t roi te re la t ivement à l 'avant-main ; 
mais leur aspect est si noble , si majes tueux ; leurs 
mouvements sont si gracieux, si b r i l l an t s ; et ils 
y déploient t an t de vigueur et de souplesse, q u e 
l'on pa rdonne ou p lu tô t on oubl ie leurs défauts, 
pour ne s 'at tacher qu ' aux quali tés qu i les font 
choisir de préférence dans toutes les occasions 

où il faut déployer de la p o m p e et de la magnifi

cence . 

Cette race s'est déjà sens ib lement amél io rée 

par les é ta lons anglais . 

Les chevaux du Meck lembourg sont r e n o m m é s 

depuis long temps . On a croisé l ' anc ienne r a c e 

avec des étalons angla is . On n ' a pas tou jours ob

t enu les bons résul ta ts qu 'on avait e s p é r é s ; on 

regre t te l ' ancienne race , on c h e r c h e à e n r éun i r 

les débris et à la refaire. 

É l è v e . — Nous devons par le r des efforts fails 

par un noble se igneur pour amél io re r la race gé

nérale des chevaux . L 'hab i ta t ion du d u c d ' A u -

gus tenbourg étai t s i tuée dans l'île d ' A l s c n , 

séparée du duché de Schleswig par u n canal 

é t ro i t ; le ha ras qui y est a t t aché , était sous l ' in

spect ion immédia te du propr ié ta i re . Il con tena i t 

t r en te j u m e n t s et quinze ou seize étalons pu r 

sang, impor tés d 'Angle te r re . L'objet du d u c , e n 

faisant un tel choix, a toujours é té la p ro d u c t i o n 

d 'un cheval éga lemen t ut i le à l ' agr icu l tu re , a u 

commerce et au luxe . Que lques -uns de ces é ta

lons é ta ient réservés pour son haras pa r t i cu l i e r . 

Quant a u x au t res , conformément à l 'esprit q u i 

préside à la di rec t ion de ce noble é tab l i ssement , 

ils devaient servir à peupler le duché d ' u n e race 

amél io rée . Tous les a n s , 600 j u m e n t s , a p p a r t e 

nan t aux fermiers du pays, étaient amenées par 
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les paysans et couvertes par ces étalons. Le d u c 

en t ena i t regis t re , et, dans beaucoup de cas , il 

examina i t l u i - m ê m e la j umen t , et, d 'après ses 

formes et les qual i tés ou défauts qu'i l r e m a r q u a i t 

en elle, il faisait choix de l 'étalon qu i pouvait 

le m i e u x lui convenir . Il n 'es t donc pas é ton

nan t que , dans cet te par t ie du Danemark , il y ait 

t an t de bons chevaux et que l 'améliorat ion des 

races soit si rap ide et si géné ra l emen t r e c o n n u e 

dans le Holstein, le Sehleswïg et le Mecklem-

bourg . 

Il y a u n e au t re c i rconstance qu ' i l ne faut pas 

oubl ier , c i rcons tance qu i , seule, peu t assurer la 

conservat ion des races et en e m p ê c h e r la détér io

ra t ion. Le d u c , dans son ha ra s , et les paysans 

des environs conservaient les bonnes j u m e n t s 

nour r ic iè res et ne voulaient s'en défaire à aucun 

p r i x ; ils ne vendaient que celles chez lesquelles 

ils avaient r e c o n n u que lque défaut secret . Quelle 

responsabi l i té doit peser sur les éleveurs anglais 

q u i , en négl igeant cet te seule c i rcons tance , ont 

t a n t con t r ibué à la détér iora t ion des r a c e s ! Il n 'y 

a cependant r ien de parfait sous le soleil. Cette 

dé terminat ion pr ise , de n'élever que des chevaux 

p u r sang, a d iminué la taille et, en q u e l q u e sorte, 

changé le caractère des chevaux dans ces distr icts , 

quo ique l'on ait pris toutes les p récau t ions né

cessaires pour se p r o c u r e r les é ta lons les p lus 

v igoureux . Pour t rouver cet animal g rand et m a 

jes tueux don t nous avons parlé, il faut s 'avancer 

u n p e u vers le sud. Les habi tudes du pays sont 

aussi, à un certain poin t , contrai res à l 'entier dé

ve loppement d u cheval d 'Augus lenbourg . Le 

pâ tu rage est assez bon pour développer les forces 

du poulain , et r ien ne cont r ibue davantage à sa 

v igueur future que l 'habitude qu 'on lui fait con

t rac te r d ' endure r les vicissitudes des saisons. Ce

pendan t , cette mesure peut ê t re poussée t rop 

loin. Le poulain du Schleswig est a b a n d o n n é 

toute l 'année à l ' inc lémence des saisons et, ex

cepté quand la neige l ' empêche de b rou t e r , il est, 

j o u r et nui t , exposé au froid, au vent et à la 

p lu ie . Nous ne sommes pas par t isans d 'une é d u 

cation éga lement fatigante p o u r l 'éleveur et n u i 

sible à l 'animal . Mais nous sommes convaincu 

qu 'un ent ier développement de formes et de 

puissance ne peu t jamais être acquis au milieu 

des privations et des défauts de soins. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — Ces chevaux sont 

doux et dociles : ils sont propres au carrosse ou 

à la grosse cavalerie . 

7° Les rae.es danoises. 

Nous e m p r u n t e r o n s à M. Victor Prosch ( 1 ) , 
professeur de zootechnie au Collège royal d 'a
g r i cu l tu re de Copenhague , d ' in téressants dé 
tails sur les haras danois et les races danoises. 

« Les ha ras de F r é d é r i k s b o u r g da ten t du 
t e m p s du roi danois F rédé r i c II , qu i , vers la fin 
du seizième siècle, r éun i t les haras de tous ses 
domaines épars dans le nord de l'île de Seeland, 
où des pâ tu rages accidentés , en tourés de larges 
forêts et ba ignés par p lus ieurs lacs , offraient les 
mei l leures condi t ions p o u r l 'élève de chevaux 
légers et rus t iques . Les haras des domaines 
royaux se composaient alors , c o m m e tous les 
h a r a s se igneur iaux, de j u m e n t s du pays qu 'on 
faisait couvrir par des étalons de choix . Selon 
Loehneysen (2), pendant q u e les haras au t r ich iens 
préféraient les étalons de Naples et de la Polésine 
(ayant p lus de corps et u n e p lus forte taille), les 
Danois se servaient d 'é ta lons espagnols , et à côté 
d 'eux des étalons polonais , r e n o m m é s p o u r l'agi
lité et la pé tu l ance . 

Les successeurs de F r é d é r i c II m o n t r è r e n t 
beaucoup d ' in térê t p o u r l 'élève du c h e v a l ; et 
Chré t ien IV c o m m e n ç a i t déjà la format ion de 
plusieurs races différentes et par l 'or ig ine et pa r 
la robe . L ' impor t ance a t tachée à la p u r e l é de la 
r o b e était de la plus g rande conséquence p o u r 
l ' appare i l lement et mena i t droit à la consangui 
n i t é , car ce n 'étai t que dans la famille la p lus 
p r o c h e qu 'on pouvait t rouver j u s t e m e n t la 
n u a n c e voulue. 

Dans la première moit ié d u d ix - sep t i ème siècle 
le haras employa en t â t o n n a n t p resque tou tes les 
races connues . Il y avait ainsi dans les ha ras de 
Chrét ien IV des étalons espagnols , t u r c s , é g y p 
t iens , marocains , napol i ta ins , polonais , angla is , 
de Salzbourg, de S c h a u m b o u r g et de la Fr i se . 
Mais peu à peu les races employées furent l imi
tées, ou t re l'espagnole,, qui étai t tout à fait 
p répondéran te , à la race polonaise , à la race 
t u r q u e et à la race de la Fr ise , qui servirent à 
fonder c h a c u n e sa souche pa r t i cu l i è re . 

La race frisonne fut fondée pa r Chré t ien IV, 
qu i , en 1608, faisait a r r iver des é ta lons et des 
j u m e n l s à son haras d 'Esrorn, succursa le de 
F rédé r i cksbourg , et u n e c i n q u a n t a i n e d 'années 
plus lard, u n e fusion eu t lieu en t re elle et un 
aut re haras de souche danoise , r emarquab l e par 

(1) Proscli, les Haras danois (Journal d'agriculture, 18G3, 
p. 304). 

(S) Loehneysen, Oella ravalleria. ÎGO'J-IOIO, 2 vo'. in-fo!. 
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sa robe grise ardoisée à cap de More. Cette 

race a été con t inuée j u s q u ' à nos j o u r s , et elle 

s'est toujours signalée par des formes p lus étof

fées et des a l lures plus lourdes . Elle fournissai t 

des carrossiers , et les écur ies royales possédaient , 

jusqu 'en 1840, des at telages (à hui t étalons) de 

cette robe . La race s'est g é n é r a l e m e n t conseivée 

pure , mais il semble p o u r t a n t q u ' o n a q u e l q u e 

fois employé des étalons de robe noire (de sou

che espagnole), quand, la cou l eu r mon t r a i t des 

dispositions à b l anch i r . 

Les étalons espagnols é ta ient déjà assez b ien 

appréciés et avaient donné bon n o m b r e de m é 

tis avant la format ion du haras centra l ; mais , 

pendant t o u t l e siècle su ivant , p lus ieurs nouvelles 

importat ions e u r e n t l ieu, n o t a m m e n t en 1390 et 

d670. Chrétien V a imai t b e a u c o u p les chevaux es

pagnols e t l e smul t ip l i a i t t e l l ement qu' i l comp ta i t 

vers la fin du dix-septième siècle, dans ses haras , 

70 juments issues d 'un c ro i semen t ré i té ré avec 

les étalons espagnols . Ces j u m e n t s étaient sail

lies par des chevaux ent iers de la môme s o u c h e ; 

il est vrai qu ' en 1702, 16 étalons avaient été im

portés d i rec tement des mei l l eurs haras de l 'An

dalousie, mais ce n 'é ta i t que par except ion qu 'on 

avait recours à e u x ; pour la p l u p a r t , les produi t s 

de la famille mét isse acc l imatée sou tena ien t une 

prééminence incontes tab le . Cette race étai t de 

robe noi re ; mais quand , au c o m m e n c e m e n t du 

dix-huit ième siècle, u n étalon de cou leu r a lezane 

naquit de parents noirs , t ous les produi ts de cet 

étalon, qui avaient hé r i t é de la robe d e l e u r père , 

furent réunis dans u n ha r a s spécial ; par ce 

moyen, le haras se p rocu ra u n e nouvel le famille 

de souche espagnole, d is t inguée n o n - s e u l e m e n t 

par une robe a lezane foncée, mais aussi par des 

formes plussvel tes et des a l lures plus a l longées , 

et c'est pourquoi elle fut employée à r emon te r 

les atlelages de chasse. La race no i re , au con

traire, était r e n o m m é e pa r son corps r amassé , 

par une légèreté e t u n e souplesse hors l igne, et 

par des allures relevées et hères . 

De la m ê m e man iè re , un haras spécial se forma 

par l 'alliance des étalons polonais avec des ju

ments de choix. Ces j u m e n t s avaient été élevées 

sur un domaine royal, au centre de l'île de See-

land, et elles é taient depu i s long temps assez esti

mées, quand , vers le mi l ieu d u dix-septième 

siècle, elles furent mar iées à la race polonaise . 

La robe était bai châ ta in , t i ran t sur le bai b run . 

En 1801, le roi r eçu t en cadeau du pr ince George 

d'Angleterre un étalon magnif ique, mais don t 

l 'origine étai t incer ta ine ; cet é ta lon con t r ibua 

beaucoup au déve loppement du haras , et il s'est 

con t inué en l igne directe , de iils en fils, j u squ ' à 

la fin du dern ier s iècle . 

Un ha ras à robe grise fut é tabl i è« 1608 au 

moyen de que lques chevaux des deux sexes , i m 

portés d 'Angle ter re par le roi Chré t ien IV. E n al

l iant u n étalon t u r c à des j u m e n t s de ce t t e 

souche , il s'est formé u n e race p réc ieuse , r ival i 

sant avec la race noire et la race baie c o m m e 

cheval de selle ; sa cou leu r étai t gr ise , le plus 

souvent p o m m e l é e . ' i 
Mais souvent la cou leu r étai t t rès-cla i re , et 

quelquefois m ô m e , dès la naissance, t o u t à fait 

b l a n c h e ; la peau présenta i t des refiels roses . 

Les chevaux d e ce l te cou leur é la ien l si es t imés 

qu ' i ls furent réservés p o u r l 'usage personnel du 

ro i ; et dès la fin du d ix - sep t i ème siècle j u s q u ' à 

nos j o u r s , l 'at telage royal pour les occasions so

lennelles est formé de hu i t é talons do cet te robe . 

Tou te s ces races é ta ient t ra i tées selon la cou 

t u m e du t e m p s . Pendan t les mois d ' é té , les j u 

men t s paissaient dans les clair ières de la forêt, et , 

dans la mauvaise saison, elles é ta ient entassées 

dans des écur ies sombres et peu spac ieuses . Les 

étalons, au cont ra i re , ne passa ient q u e l ' époque 

de la m o n t e à F r é d é r i k s b o u r g , et p e n d a n t les 

neuf mois de l 'an ils é ta ient établis dans les 

vastes écur ies du c h â t e a u royal de C o p e n h a g u e , 

soumis à des exercices r igoureux par les écuyers 

du m a n è g e royal. De cet te m a n i è r e les races ne 

se renouvelaient que par des é ta lons éprouvés , 

et elles se façonnaient peu à peu à tou tes , les 

exigences de l 'école d ' équ i ta t ion , qu i jouissai t 

alors de toutes les bonnes grâces des rois et des 

g rands se igneurs . On a aussi fait l 'observat ion 

q u e les différentes familles, qui se p ropagea ien t 

toujours en e l les-mêmes, acqué ra i en t des ap t i 

tudes spéciales , l 'une se formant plus faci lement 

à cer ta ines allures q u e l ' au t re , et u n e telle apti

t ude s ' augmen tan t toujours par l ' influence de 

l 'héréd i té . Ainsi les différences, qu i de p r ime 

abord dérivaient de la souche or ig ina i re , s'af

fermissaient par le dressage. 

Au c o u r a n t du d ix -hu i t i ème siècle, les haras 

furent assez souvent r emon té s par des j u m e n t s 

du pays (à peu près 2 pour 100 par an) , soit p o u r 

é larg i r les ha ras actuels , soit pour en établir de 

nouveaux . Les m ê m e s moyens , don t on avait 

fait usage pour le p remie r é tabl i ssement , é ta ien t 

ainsi employés p o u r les r enouve l l ements ca-

sue l s . 

P e n d a n t plus de deuxsiôcles après la fondation 

des ha ra s , ce furent tou jours les m ê m e s prin-> 

cipes qui d i r igèren t l ' appare i l lement et l 'élève 

des chevaux ; aussi il n 'est pas é tonnant que la 
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r ace ai t a t te in t une g rande fixité de quali tés ; 
t o u s les con t empora in s en po r t en t t é m o i g n a g e . 
Mais v e r s la fin d u siècle passé, les idées de la 
dégéné re scence des races et de la nécess i té du 
c ro i sement cont inuel envahi ren t la d i rec t ion des 
h a r a s , e t dès ce m o m e n t l 'histoire de ces é ta
b l i s sements est l 'h is toire d 'une longue ago
n i e . 

E n 4 7 8 0 , le ha ras avait été élargi par l 'achat 
d 'une so ixanta ine de j u m e n t s du pays , e t en 
c o m p a r a n t la fécondité de ces j u m e n t s avec 
celle des j u m e n t s élevées au haras , et par consé
q u e n t p lus ou mo ins all iées aux é ta lons par des 
liens d e p a r e n t é , il y avait une p r é p o n d é r a n c e 
év iden te en faveur des j u m e n t s n o a apparen
tées . 

Il n ' e n fallut pas davantage p o u r m e t t r e hors 
de d o u t e que la consanguin i té ne por tâ t a t te inte 
à la fécondi té na tu re l l e , et, pa r conséquen t , on 
c o m m e n ç a i t à croiser pê l e -mê le les différentes 
races qu i j u squ ' à ce t empsava i en t é té conservées 
p u r e s . La direct ion du haras c h e r c h a i t des éta
lons de la race no i r e p o u r les j u m e n t s grises, 
des bais p o u r les j u m e n t s a lezanes , el vice versa. 

Mais b ien tô t on ne se b o r n a p l u s à d e s c ro i sements 
en t re les différentes races du haras (ce qu i en vé
r i té ne dépassai t pas les c ro i sements en t re les 
différentes familles d'une m ê m e r ace ) ; on alla 
c h e r c h e r des é ta lons p a r t o u t , à T u n i s , au Maroc , 
en Po logne , en Angle te r re et m ê m e en. Molda
vie . 

Néanmoins , q u a n d l ' e n g o u e m e n t p o u r la race 
a r a b e c o m m e n ç a i t à développer le d o g m e du 
p u r s ang , on se souvint de cet é ta lon, et toutes 
les qua l i t é s de ses re je tons furent a lors a t t r ibuées 
à lu i seu l . P o u r t a n t ses arrière-petits-fils ne con
t ena i en t qu 'un huitième du sang a rabe , tandis 
qu ' i l s avaient cinq huitièmes de sang de la souche 
na t iona le la plus a n c i e n n e et la p lus pu re . 

L ' inf luence de tous ces c ro i sements n e t a rda 
pas à se faire r e m a r q u e r ; le ha r a s pe rda i t t ou 
j o u r s de son éclat et de son c réd i t . En vain on 
•faisait couvrir les femelles à l 'âge de trois ans, 
e n vain on ré forma les pou l in iè res à l 'âge de 
qua to r ze ans au lieu de les conserver j u s q u ' à 
l 'âge de seize à v ingt ans c o m m e au c o m m e n 
c e m e n t du siècle ; la dégéné re scence cont inuai t 
t ou jou r s , e t il fallut vendre la p lupa r t des mét is 
aux e n c h è r e s . . 

Les c ro i sements avaient eu lieu dans de t rop 
grandes propor t ions p o u r qu' i l fût possible de 
con t inue r les familles par des indiv idus tou t à 
fait p u r s ; mais , p o u r t a n t , ce n 'est jamais p a r m i 
les p rodui t s imméd ia t s des é ta lons é t rangers 

q u ' o n a pu che rche r les p r o d u c t e u r s d ' é l i t e ; il a 
fallu que le sang infusé ait été neutral isé par 
p lus ieurs al l iances avec la vieille r ace , pour que 
les mét i s aient pu p r e n d r e r a n g p a r m i les éta
lons de la p r e m i è r e classe, les seuls employés à 
la r e p r o d u c t i o n . Mais, quoi qu 'on fasse, l'an
c ienne fixité ne se r e t rouve plus , et les produi ' s 
des é ta lons les m i e u x choisis s 'écar tent souvent 
des bons types. Toutes les généalogies le démon
t ren t . 

P o u r comble de m a l h e u r , la re la t ion séculaire 
de l 'école d ' é q u i t a t i o n d e Copenhague avec lesha-
ras de F r é d é r i k s b o u r g se r o m p i t peu à peu dans 
les p r e m i è r e s a n n é e du d ix-neuvième s ièc le ; 
les d e m a n d e s de l 'école ne s 'accordaient plus 
avec les idées qui d i r igea ient le h a r a s , et ainsi ce 
de rn i e r perda i t le seul moyen p r o p r e à plier les 
formes neuves et d ispara tes de ses p rodu i t s dans 
le mou le de l ' anc ienne école . 

Rédui t à l ' appare i l l ement des chevaux pour 
seule a r m e con t re les influences du climat 
et du r ég ime , le haras con t inua i t à baisser 
e t les c ro i sements à redouble r . E n 1809, c'é
ta ient des étalons espagnols qui furent reçus 
parmi les r e p r o d u c t e u r s p o u r po r t e r r emède 
au mal déjà c h r o n i q u e ; en 1816, c 'é taient 
des é ta lons et des poul in ières du ha ras impér ia l 
de K lad rub en B o h ê m e , e t en 1818 u n étalon 
de la Circassie. Mais enfin on ten ta un de rn i e r 
effort en 1824-1826, en ache tan t 14 étalons de 
demi-sang anglais et 6 é ta lons pur sang a rabe 
p o u r faire la m o n t e en subs t i tu t ion des é ta lons 
de la r ace or ig ina i re , p lus ou m o i n s e n t a c h é s de 
mét issage . Cette de rn iè re a t te in te por ta i t le coup 
de g râce . 

Il y avait déjà long temps q u e M. Neergaa rd 
avait d é m o n t r é les graves e r r eu r s de l 'administra
t ion d u haras , et i nd iqué le seul moyen ra t ion
nel : la ré forme de tou tes les poul in ières défec
tueuses , et u n e réorganisa t ion basée sur l 'an
cienne p r a t i que , c 'es t -à-di re la cont inuat ion des 
races en e l les -mêmes et l 'emploi d 'un dressage 
ra i sonné . Mais ses avis ne furent écoutés que 
trop tard, et alors m ê m e ils ne furent exécutés 
qu 'à d e m i . 

Les p rodu i t s du c ro i sement avec les étalons 
arabes et ceux du demi-sang anglais encoururen t 
le m ê m e b l â m e ; il fallait les r é fo rmer en bloc. 
Le g o u v e r n e m e n t se vit dans la nécessi té de 
n o m m e r une commiss ion d ' enquê te pour exa
mine r le haras et p roposer les moyens propres à 
corr iger les défauts avérés . Les proposi t ions de 
la commiss ion en t r è r en t pour une grande part ie 

i dans les vues de M. Neergaard , et aura ien t peut-
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être remédié au ma l , s'il ne fût survenu u n en

thousiasme toujours croissant p o u r le p u r sang 

anglais. 

Malgré la prédi lect ion avec laquel le nos paysans 

s 'adonnent à l 'élève du cheval, le p u r sang avait 

été très-peu connu. A l 'exception de que lques 

grands propr ié ta i res , et n o t a m m e n t du duc de 

Schleswig-Holstein-Augustenhourg, qu i propa

geait avec zèle les idées de l ' amél iora t ion absolue , 

, nos éleveurs n 'avaient pas changé leurs procédés 

accou tumés ; t an t que leurs élèves furent re

cherchés sur toutes les foires, et t an t qu ' i l s sa

tisfirent aux demandes de la r e m o n t e mil i ta i re , 

il n'y avait selon eux a u c u n e ra ison de chan

gement. 

Mais quand on avait vu échoue r tous les 

moyens employés p o u r la r égénéra t ion du ha ra s , 

les apologistes du pu r sang t rouvè ren t le che

min tout frayé pour les nouvelles idées. Malgré 

les protestat ions des h o m m e s de science, le gou

vernement épousa ces idées , et non-seu lement 

une pépinière d 'une vingta ine de j u m e n t s fut 

établie, mais c 'é ta ient aussi des étalons p u r 

sang qui , par préférence , devaient couvrir les 

meilleures jumen t s de la vieille souche (à l 'ex

ception pour tan t des j u m e n t s albinos). En môme 

temps plusieurs associat ions de par t icul iers se 

formèrent pour encourager et faciliter l 'amél io

ration du cheval du pays par le pur sang ; un 

assez grand n o m b r e d 'é talons furent dis tr ibués 

dans toutes les provinces, et tous les moyens 

R H K H M . 

connus furent employés p o u r a t t i re r les éle
veurs dans la voie nouvel le . Mais le succès m ê m e 
du p remie r effort faisait dépasser le bu t . Les éle
veurs se p rê t è ren t d ' abord de gaieté de c œ u r à 
l ' amél iora t ion p récon isée , pu is ép rouvè ren t de 
tels échecs , que bientôt la nouvel le m é l h o d e fut 
en défaveur . Les éleveurs ont m ê m e conçu de
puis ce t emps u n effroi t e l l ement en rac iné , qu ' i l 
est tout à fait impossible de leur faire accep te r le 
p u r s a n g , quand m ê m e celui-ci donne ra i t de bons 
p rodui t s . Ainsi il faut a c h e t e r aux foires de 
Meck lembourg et de Hanovre les chevaux de 
luxe qu i (pour tan t en assez pet i t nombre ) sont 
r e ch e rch és dans les villes. P o u r le h a r a s , l'in
fluence du pu r sang était des p lus m a l h e u r e u s e s . 

La conformat ion p ropre à l ' équi l ibre et aux 
allures rassemblées , fixée p e n d a n t plus de deux 
siècles par ntpour le galop de m a n è g e , ne pou
vait pas s ' accorder avec Tavant-main s u r c h a r g é 
et les a l lures al longées et roides d 'un cheva l , 
dont toutes les p ropor t ions ( comme celles du lé
vrier), dans le m ê m e espace de t emps , avaient été 
spécia lement adaptées à la course . Les mét is 
avaient quelquefois b e a u c o u p de mér i t e c o m m e 
chevaux de chasse ; mais , employés c o m m e r e 
p r o d u c t e u r s , ils ô ta ient au haras les de rn ie r s 
vestiges de la qual i té la plus p réc ieuse , l ' homo
généi té . 

C'était en 1831 que c o m m e n ç a i t le c ro i sement 
sys témat ique avec le pu r sang anglais , et 
le haras possédai t alors 175 p o u l i n i è r e s ; c inq 

II — 150 
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ans après il n 'y en avait que 80, et en 1840 il a | 

fallu le s u p p r i m e r tou t à fait, les poul in ières 

é t a n t rédui tes au n o m b r e de 2G. Il n 'y a r ien 

à a jouter à ces chiffres. 

Mais, après l 'aboli t ion de l 'ancien ha ras , la 

faveur dont il avait toujours jou i p a r m i les éle

veurs , d o n n a lieu à une réac t ion si vive, que le 

gouve rnemen t c ru t devoir se p r ê t e r à u n essai 

de recons t i tu t ion . On r ache t a que lques j u m e n t s 

pa rmi celles qu i d e r n i è r e m e n t avaient été épar

pillées à tous les vents , m a i s , selon les opin ions 

du jou r , il fallait les faire saillir par des é ta lons 

p u r sang, et la ques t ion n 'avançai t pas . En 

1852, il fut réglé par une loi spéciale que le 

haras serai t recons t i tué , et qu ' i l se c o m p o s e r a i t : 

1° d 'une pép in iè re p u r sang , et 2° d 'un ha ras 

de j u m e n t s métisses de la vieille souche , qu i 

sera ien t saillies par les étalons de l ' anc ienne 

race (de F rédé r iksbourg ) , s'il en restai t e n c o r e , 

ou pa r des étalons p u r sang. Le ha r a s avait la 

chance h e u r e u s e de se p rocu re r un é ta lon de 

l ' anc ienne race à robe grise, et quoiqu ' i l ne 

fût pas du p r emie r choix, pour t an t il possédait 

t o u t le cache t de l 'ancien type, c o m m e on le 

voit pa r la figure 205. Cet étalon, qu i a n o m . 4 « -

guste, p résen te le corps ramassé , l 'épaule lon

gue , ob l ique et sèche , le j a r r e t coudé et la 

d i rec t ion perpendicu la i re de l ' encolure , c 'est-à-

di re la conformat ion de laquel le relève l 'équi l ibre 

p rop re au cheval de selle; ce n 'est que par l 'en

colure cour le et un peu renversée qu 'on r e c o n 

na î t encore l ' influence d 'un por t différent. P o u r 

tan t , cela va sans d i re , la famille n ' a pas encore 

acqu i s de fixité, et m ê m e les frères germains de 

cet é talon ne lui ressemblen t pas t rop . 

Cer ta inement il y avait encore beaucoup à 

faire avant d ' a t t e ind re l ' homogéné i t é ; mais il y 

avait l ieu d 'espérer q u ' u n appa re i l l emen t soi

gné et u n rég ime bien en t endu , secondés pa r 

u n e école d 'équi ta t ion r igoureuse , suffiraient 

p o u r a t t e indre au bu t . Ma lheu reusemen t , r ien 

de tou t cela n 'a eu lieu ; il fallut encore u n e 

fois t en t e r les c ro i sements . Les effets fâcheux 

du p u r sang n ' é ta ien t pas encore oubliés ; 

aussi , d ' un c o m m u n accord il fut r e j e té , et 

m ê m e la pép in iè re , qui data i t de 1031, fut t ou t 

à fait abolie. Ce qu 'on demanda i t avec u n e a r 

deur aveugle , c 'était une race de selle , p r o 

pre à p r o d u i r e des chevaux de guer re ; et les 

quali tés p réc ieuses qu 'ava ien t fait paraîfrc les 

chevaux barbes d 'Algérie p e n d a n t la gue r r e 

de la Cr imée ( I ) , ava ien t -a t t i r é l ' a t tent ion de 

fl) Voyez page 3G9, 

tou t le m o n d e . Sans s 'occuper des leçons de 

l ' expér ience , quan t aux elfets funestes du croise

men t , m ê m e entre des races don t les apti tudes 

générales sont assez conformes , — parce qu'il 

y a toujours opposi t ion entre les ap t i tudes spé

ciales, —la nouvel le d i rec t ion du ha ras se décida 

pour les c ro isements avec le sang a rabe ou 

b a r b e . 

Ainsi on se t rouve au jou rd ' hu i jus tement 

au m ê m e point qu ' i l y a t ren te-s ix ans , avec 

cet te différence q u ' o n a dépensé pendant ce 

t emps t o u t le fond du h a r a s . 

8 ° Les races rustes. 

Les chevaux russes forment u n e magnifique 
race qu i r é u n i t dans u n type h a r m o n i e u x la 
beau té des propor t ions , la h a u t e u r de la taille, 
la v igueur et la souplesse. On a pu admirer à 
l 'Exposi t ion de 1867 de magnif iques spécimens 
de chevaux russes . 

C a r a c t è r e s . — « On peu t supposer , dit avec rai
son Youa t t (1), que cet animal p résen te ra des ca
rac tè res très-différenls dans les diverses par t ies de 
cet immense emp i r e . La lourde cavalerie et la plus 
grande par t ie des chevaux de luxe sont d'origine 
cosaque , mais ont été amél iorés par la venue 
d 'é ta lons de Pologne , de P r u s s e , d u Holstein et 
d 'Angle te r re . Aujourd 'hu i on t rouve des haras 
considérables sur divers points de la Russ ie . La 
cavalerie légère et les chevaux ordina i res se re 
c ru ten t , c o m m e tou jours , de chevaux cosaques 
(fig. 206) sur lesquels a u c u n e amél iora t ion n 'a 
été t e n t é e ; ils sont hard is et t rès -ap tes aux ser
vices qu 'on exige d 'eux . » 

Les Cosaques du Don et sur tout ceux de l'Ou
ral, ont des chevaux en réputa t ion p o u r l eur fond 
et l eur vitesse. 

« On a supposé q u ' a u c u n cheval, l 'arabe ex
cepté , ne pouvai t endu re r les pr ivat ions c o m m e 
le cheval cosaque et r é u n i r à u n degré égal la vi
tesse et la faculté d ' endu re r . Cependan t des che
vaux cosaques furent bat tus par des chevaux an 
glais qui n 'é ta ien t pas du sang le plus pur , dans 
une course où ces deux quali tés furen t a d m i r a 
b lemen t mises à l ' épreuve. La lut te fut rude , 
mais elle étai t nécessaire p o u r déc ider la q u e s 
t ion. 

(i Le 4 août 1825, u n e course dont le parcours 
étai t de 47 milles, frit d i spu tée par deux che
vaux cosaques et deux chevaux angla is . Les che
vaux anglais é ta ient Sharper et Mina, bien con -

(1) Youatt, The llorse. London, 1868, p. 49. 
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nus, mais non classés au p r emie r r a n g . Les 
cosaques, choisis pa rmi les mei l leurs chevaux du 
Don, étaient Black Sea et Oural. 

« Au dépar t , les cosaques firent la tête à un pas 
modéré ; mais ils n 'avaient pas fait u n d e m i -
mille quand le cui r de l ' é t r i e rde Sharper s 'é tant 
rompu, ce cheval empor t a son cavalier ho r s de 
la piste et, suivi de Mina, s 'écar ta plus de 1 mil le 
et gravit une coll ine escarpée avant de pouvoir 
être re tenu . 

« La moit ié de la d is tance avait été p a r c o u r u e 
en une heure et quatorze m i n u t e s . A ce m o m e n t , 
les deux chevaux anglais e t u n des cosaques 
étaient encore frais et d ispos . Au re tour , Mina 
vint à boiter et fut e m m e n é e , e t Sharper c o m 
mença à donner des s ignes de la fatigue causée 
par ' la fougue de son dépa r t . Quant au cheval 
kalmouk, il était c o m p l è t e m e n t épu isé , son cava
lier était démon té , u n e n f a n t l ' a v a i t r e m p l a c é . De 
chaque côté u n Cosaque, à cheval , le t i ra i t par 
des cordes a t tachées à sa br ide , tandis q u e d ' a u 
tres Cosaques le sou tena ien t pour l ' empêche r de 
tomber. Enfin Sharper pa rcouru t tou te la dis
tance en deux heures et quaran te -hu i t m i n u t e s , 
à raison de 16 milles à l ' heu re , pendan t t rois heu 
res consécutives ; h u i t m inu te s p lus t a rd , le che 
val cosaque arrivait ou plutôt é tai t a m e n é . Au 
départ, les chevaux anglais por ta ien t près de 
11 kilos de plus que les chevaux cosaques , et d u 
rant la dernière par t ie de la course , c 'étai t u n 
enfant qui monta i t le cheval russe . » 

» L ' empereur Nicolas inst i tua des courses dans 
différentes part ies de son vaste e m p i r e , p o u r 
l 'amélioration des chevaux cosaques et au t res . Le 
20 septembre 1836 furent i naugurées les courses 
d'Ouralsk. La distance à pa rcour i r étai t de 
18verstes, soit 4 l ieues et demie ; v ingt-un che 
vaux des haras mil i taires des Cosaques de l 'Oural 
prirent par t à la p remiè re course , qui fut gagnée 
en vingl-cinq m i n u t e s et dix-neuf secondes pa r 
un cheval appa r t enan t au Cosaque B o u r t c h e -
Tchourunief. La seconde course fut d isputée par 
vingt-trois c h e v a u x d e C o s a q u e s k i r g h i s , et gagnée 
en vingt-cinq minu te s c inq secondes par le cheval 
du Cosaque Siboka-Isterlaie. Le lendemain , les 
deux chevaux va inqueurs dans les deux p remiè res 
courses, en t rè ren t ensemble . La piste n 'é ta i t plus 
que de 3 l ieues. Elle fut p a r c o u r u e en quinze 
minutes par le cheval du Cosaque Bour t che -
Tchourunief. Les nobles russes qui assistaient à 
sa victoire, admi ran t la vitesse et la v igueur du 
cheval, désiraient v ivement l 'acheter; , mais le 
Cosaque répondi t que tout l 'or du m o n d e ne 
pourrait le séparer de son ami , de son frère. 

j « Dans la Russie mér id iona le et or ienta le 

et aussi en Po logne , l 'élève des chevaux et du 

bétail a t t i re depuis q u e l q u e t e m p s l ' a t tent ion des 

grands propr ié ta i res fonciers , et cons t i tue u n e 

por t ion t r è s -cons idé rab le de leur r evenu an

nue l . » 

Le n o m b r e des chevaux p o u r t ou t e la Russie 

peu t ê t r e , app rox ima t ivemen t , évalué à 20 mil

lions de tê tes , dont 60,000 j u m e n t s employées à la 

r ep roduc t ion dans les haras , et p rès de 400,000 

dans les s teppes ; le reste de la p roduc t ion a n 

nue l le , soit près de 840,000 tê tes , p rov ien t des 

j u m e n t s a p p a r t e n a n t aux paysans. 

Dans le n o m b r e des chevaux qui a t t e ignent 

l 'âge m û r , 8,000 sont a n n u e l l e m e n t affectés à la 

r e m o n t e de la cavaler ie , de l 'art i l lerie et du t r a i n ; 

tous les au t re s servent aux divers besoins du 

pays. 

Il existe à pe ine u n e rés idence se igneur ia le 

où ne se t rouve une vasle cour pa r t agée en qua

t re divisions et e n t o u r é e d 'é tables . A c h a c u n des 

angles de cel te cour est u n passage m e n a n t à de 

b eau x et immenses pâ turages , divisés en un 

n o m b r e égal de c o m p a r t i m e n t s , et possédant 

tous des refuges convenables , où les chevaux 

peuvent s 'abri ter con t re la p lu ie ou le soleil. Ces 

écur ies fournissent p r i n c i p a l e m e n t des chevaux 

d ' une taille plus g rande q u e ceux des Cosaques 

et p lus convenables que ceux de l 'espèce ordi

na i r e , c o m m e chevaux de cavalerie r égu l i è re , de 

luxe ou de pa rade . Les r e m o n t e s des maisons 

pr incières d 'Al lemagne pu i sen t à cet te source ; 

c 'est aussi là que s 'approvis ionnent les g randes 

foires des différents Éta t s de ce t te con t rée . 

« Les p r inc ipaux marchés aux chevaux en Rus-

sei, d i t J . Mœrder (1), sont les suivants : Bal ta , 

gouve rnemen t de Podolie , g r a n d e foire au mois 

d e m a i ( jusqu 'à 10 ,000chevaux) ; Len t schna , gou

ve rnement de Lubl in , 10,000 tê tes ; Be rd i t chew, 

g rande foire aux chevaux au mois de j u i n , 6 ,000 

tê tes . J u s q u ' à 5,000 chevaux sont amenés annue l 

l ement aux foires de Nijnédévitsk, g o u v e r n e m e n t 

de "Voronége ; dans le b o u r g d 'Oréchow, dis t r ic t 

d e Z c m l i a n s k , g o u v e r n e m e n t de V o r o n é g e ; dans 

le bourg de T e r b o u n n , dis t r ic t d 'Elets , gouverne

m e n t d 'Orel ; la foire d'Hliinskaïa à Pol tava et 

celle de Troï tsky à Tsar i t z ine , g o u v e r n e m e n t de 

S a r a t o w . 

A u x foires de Biélaïa, Tse rkow, gouve rnemen t 

de Kiew; dans le bourg de Karpovka , pays des 

(I) J. Mœrder, Aperçu historique sur les institutions hip* 
piques et les races chevalines de lu Russie. Notes tioliot/ia-
phijues. Paris, 1 8 C 0 . 
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Fig. 206. Cheval cosaque et son cavalier. — Tenue de voyage, comprenant tout ce qui est nécessaire pour 
le cavalier et le cheval. 

Cosaques du Don, e t Tséckanovets , gouve rne 

m e n t d 'Argons low, jusqu 'à . 4 ,000 chevaux sont 

a m e n é s a n n u e l l e m e n t . 

« Dans les villes de R o m n y , g o u v e r n e m e n t 

de Poltava ; S o u m y , g o u v e r n e m e n t de Khar -

J Î O W ; Voznessensk, gouve rnemen t de Kher son : 

Proussy , colonie a l l emande dans le gouverne 

m e n t de T c h e r n i g o w , 3,000 c h e v a u x ; dans les 

bourgs de Bournaky , d 'Ouvarovo e t d e Polétaïévo, 

g o u v e r n e m e n t de T a m b o w , et à E c h e r n y - J a r , 

g o u v e r n e m e n t d 'As t rakhan , sont a n n u e l l e m e n t 

a m e n é s plus d e 2,000 têtes de chevaux p o u r c h a 

cun des endroi t s i nd iqués . 

«On c o m p t e j u s q u ' à 4 6 0 foires aux chevaux en 

Russie ; ces foires on t lieu dans 240 local i tés , et 

u n total de 270,000 cheveux y sont vendus 

a n n u e l l e m e n t pour la s o m m e de 12,000,000 de 

roubles d 'a rgent , ce qu i fait, en moyenne , près 

de 45 roubles par t ê t e . 

« Les g o u v e r n e m e n t s de T a m b o w , Voronége , 

K h a r k o w , Pol tava , les g o u v e r n e m e n t s du Sud , 

le pays des Cosaques du Don et les s teppes des 

Ki rgh i ses possèdent une r ichesse inépuisable sous 

le r appor t d 'une popu la t ion cheval ine des p lus 
développées . 

L E S A N E S — ASINUS. 

Der Esel. 

Les ânes , don t b i en des zoologistes font encore 
des chevaux p r o p r e m e n t di ts , se d i s t inguent 
pou r t an t de ceux-ci par des caractères assez im
por t an t s et suff isamment génér iques p o u r qu ' i ls 
puissent en ê t re séparés . 

C a r a c t è r e s . — Nousavons vu q u e les chevaux 
ont u n e robe un i fo rme ; tous les ânes ont le pelage 
relevé, le long de l 'épine dorsale, pa r u n e bande 
plus foncée ; chez cer ta ins , cet te b a n d e est m ê m e 
coupée c ruc i a l emen t , au gar ro t , pa r une au t re 
b a n d e , et quelquefois les m e m b r e s sont ornés , 
soit au-dessus , soit au-dessous des genoux , d 'es
pèces de chevrons foncés. Les oreilles des ânes 
sont n o t a b l e m e n t plus longues q u e celles des 
c h e v a u x ; l eur q u e u e ne por le de cr ins qu 'à l 'ex
t rémi té , le reste é tan t seu lement couvert de poils 
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ordinai res ; l eur c r in iè re est cour te e t d r o i t e ; 

leur sabot est plus ovale que celui des chevaux , 

leur garrot moins élevé ; enfin ils n 'on t q u e deux 

châtaignes, une à c h a q u e pied de devant . 

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

exclusivement p ropres à l 'Asie et à l 'Afrique. 

L'ASE HËMIONE — JSINUS IIEMIOIVUS. 

Ber Halbesel ou Dschiggetai. 

L'hémione , ou dschiggctei, c o m m e le n o m m e n t 

les Mongols, c 'es t -à-dire longues oreilles, a été 

décrit il y a u n siècle pa r Pallas, et si b ien que , 

jusqu 'à G. Radde , les nouveaux observateurs n ' on t 

rien eu à ajouter à la descr ipt ion qu ' i l en avait 

donnée . 

C a r a c t è r e s . — L ' h é m i o n e (fig. 207) a le por t 

et la taille d 'un beau m u l e t , dé ta i l le moyenne ; il 

Je dépasse n é a n m o i n s en b e a u t é , su r tou t pa r sa 

stature élancée. Il m e s u r e plus de 1 " , 3 0 , du 

sommet de la tôte à la na issance de la q u e u e ; la 

longueur de la tôte es t de 53 cent . ; celle de 

la q u e u e , sans les poils, est de 44 ; la lon

gueur totale de l ' an imal est donc de 2°',60 

à 2"",80; sa h a u t e u r est de 1™,30 à l ' épaule , 

de 1 ° , 4 0 à la h a n c h e . Il a la tôte plus g rande 

que celle du cheval , p lus c o m p r i m é e la térale

m e n t ; le cou plus é lancé et plus a r r o n d i ; le 

corps al longé, le dos p lu tô t b o m b é q u ' i n c u r v é ; 

les membres h a u t s , fins , forts de tendons ; 

les é p a u l e s , les hanches , les cuisses un p e u 

maigres. La q u e u e ressemble à u n e queue de 

vache; elle est m i n c e , de moyenne longueur , 

recouver te ,dans s a m o i t i é p o s t é r i e u r e seu lement , 

de soies foncées, qu i forment à son ex t rémi té 

une touffe de 23 cent . de longueur . Les oreilles 

sont plus longues que celles du cheval , moins 

que celles d e l ' â n e ; les yeux sont moyens 

et les naseaux béan t s , c o m m e chez le cheval . 

Du sommet de la tô te à l ' épaule s 'étend u n e cr i 

nière à poils mous , dressés, foncés, d ' environ 

02 cent , de l o n g u e u r , ayant de l ' analogie avec 

celle du poula in . 

La robe varie suivant les sa isons : en hiver , les 

poils sont longs de 6 cen t . , un peu c répus , 

mous c o m m e ceux du c h a m e a u , d'un gris 

isabelle, avec la rac ine gris de f e r ; en été , ils 

n'ont guère plus de 1 cent , de long. Ils sont 

diversement inc l inés . Le m u s e a u est b lanchâ t re ; 

le reste de la tôte est j a u n e ; le cou est j a u n e 

fauve, le dos j aune ocre , les flancs plus fauves, les 

membres de couleur p lus claire encore . Le 

derr ière des cuisses, la face in te rne des m e m b r e s 

postér ieurs , la face postér ieure ' des m e m b r e s 

an tér ieurs sont b lanchâ t res . De l ' ex l rémi té de la 

cr in iè re par t une bande noi re qui se pro longe , 

le long du dos, j u s q u ' à la touffe t e rmina l e de la 

q u e u e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' h é m i o n e 

habi te les plaines e t les p la teaux secs, décou

verts et h e r b e u x de la par t ie or ienta le de la 

h a u t e Asie , et de la Mongolie. On le t rouve , s u r 

tou t au jou rd 'hu i , dans les pla ines , aux sources 

salées, qui e n t o u r e n t le lac Ta ré i . On en ren 

cont ra i t autrefois des t roupeaux d a n s les s teppes 

a rgan iennes ; on n 'y voit p lus m a i n t e n a n t que 

quelques bandes éparses . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — · Les Vieux é t a 

lons condu i sen t p lus de vingt j u m e n t s et pou

lains. D 'ord ina i re , les bandes sont mo ins n o m 

breuses , et plus d 'un étalon n 'a avec lui que 

c inq ou dix j u m e n t s . Les j eunes é ta lons , qui ont 

été chassés de la b a n d e , la suivent de loin, j u s 

qu 'à ce qu' i ls réussissent à at t i rer à eux quel-, 

ques j u m e n t s du h a r e m d u vieux chef, ou à r é u 

nir quelques j u m e n t s isolées. Au m o m e n t du 

rut , les vieux éta lons chassen t de leur t roupeau 

les j eunes j u m e n t s qu i n e s o n t pas encore en âge 

d 'ê t re saillies, et ainsi se forment les nouvel les 

bandes . 

« C'est en a u t o m n e , dit Radde , que les t ié-

miones accompl i ssen t leurs plus grands voyages ; 

alors s eu l emen t les poula ins nés p e n d a n t l 'été 

sont assez forts p o u r souteni r les longues m a r 

ches . A la fin de s e p t e m b r e , les j e u n e s é ta lons 

qu i t t en t les bandes dont ils ont fait par t ie jus

q u ' à l 'âge de t rois ou qua t r e ans , et couren t 

seuls dans les s teppes , p o u r se faire u n e t r o u p e à 

eux . A ce m o m e n t , l ' hémione est i ndomptab l e . 

D u r a n t des h e u r e s ent iè res , le j e u n e étalon est 

debout sur la poin te la p lus élevée d 'une m o n 

tagne esca rpée , faisant face au ven t , et ayant 

sous ses yeux une g r a n d e é t endue de pla ine . Ses 

naseaux sont ouver t s ; ses regards p a r c o u r e n t 

l ' e space : il a t tend un rival. Dès qu ' i l l 'aperçoit , 

il va à lui au galop, et lui livre u n comba t 

a c h a r n é , p o u r lui enlever ses j u m e n t s . La queue 

en l 'air, il passe au galop à côté du chef de la 

t roupe et lui lance en passant une r u a d e ; sa c r i 

n ière se hérisse de plus en p l u s ; il fait encore 

quelques bonds , puis , tou t à coup s 'arrê te , se j e t t e 

de côté , t ou rne à une cer ta ine dislance au tour du 

t roupeau , mais sans pe rd re le chef du r e g a r d . 

Celui-ci a t t end p a t i e m m e n t que son adversa i re 

app roche . Au m o m e n t favorable, il se préc ip i te 

sur lui , le mord , le frappe de ses pieds, et sou

vent les comba t t an t s pe rden t dans la lul te un 

morceau de leur peau , ou une par t i e de leur 
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queue . » Tous les é ta lons que t u a Radde é ta ient 

couverts de cicatr ices qui t émoigna ien t de ces 

comba t s . » 

Les Mongols r ega rden t l ' h émione c o m m e l'a

nimal le plus rap ide , et les Tibéta ins en font la 

m o n t u r e du dieu d u feu e t de la g u e r r e . Le fait 

est q u e le mei l l eur cours ie r ne peu t l ' a t t e indre . 

Il est difficile d 'observer l ' hémione-en l iber té . 

Il est très-craintif, et ses sens, t rès-développés , 

lui p e r m e t t e n t de r econna î t r e de loin l ' appro

che de l ' h o m m e ; son odora t por te jusqu ' à 

p lus ieurs wers tes de d i s t ance . En al lant au pas , 

il t i en t toujours son cou levé ; dans sa fuite, 

il relève c o m p l è t e m e n t la tê te pour voir de r 

r ière lui et t ient la q u e u e h a u t e . L 'é ta lon 

veille à la sûreté de ses j u m e n t s . Un m e m b r e du 

t roupeau aperço i t - i l que lque chose de loin, l 'éta

lon se dé tache de la bande et s 'élance de ce 

côté pour faire u n e r econna i s sance . Parfois, il 

cour t sur les chasseurs qu i sont à l 'affût: c 'est 

dans ces c i rcons tances qu ' i l est souvent t u é . 

A-t-il flairé un danger , aussi tôt il p r e n d la fuite 

avec son t r o u p e a u . 

Un étalon v igoureux paraî t nécessaire à l'exis

tence du t roupeau . S'il est t ué , les j u m e n t s se dis

persent , et leur chasse devient facile, car elles ne 

sont pas aussi vigilantes que les é ta lons . 

La femel le , au dire des Mongols , m e t bas , 

au p r i n t emps , un peti t qui est adul te à trois ans . 

C h a s s e . — « P o u r tue r cet an ima l méfiant, 

dit Radde , le chasseur en t re de b o n ma t in dans 

la m o n t a g n e , m o n t é su r un cheval j a u n e clair . 

Il chevauche l en t emen t à t ravers les mont s et les 

vallées, dans les soli tudes où les ma rmo t t e s 

s'échauffent au soleil, où les aigles p lanen t dans 

les airs . Lorsqu ' i l a at teint le s o m m e t de la mon

tagne , il che rche d u regard une masse foncée 

qu i lui ind ique un t r o u p e a u d ' h é m i o n e s . Quand 

il en aperçoi t u n e , il s 'en approche r a p i d e m e n t en 

suivant la vallée, et en al lant con t re le vent-

puis il m o n t e avec p r u d e n c e sur le versant le 

plus r approché des hé in iones , qui sont là c o m m e 

ébahis , le r ega rd toujours tou rné vers le nord . 

Enfin la pen te est gravie, et la chasse c o m m e n c e . 

« Les crins de la queue du cheval sont a t ta 

chés , afin qu ' i ls ne flottent pas au vent ; pu is on 

a m è n e au h a u t de la m o n t a g n e la bê te , qui se 

m e t à pa î t r e . A u n e cen ta ine de pas , le chas 

seur est couché à plat v e n t r e , la ca rab ine 

appuyée sur u n e pet i te fourchet te , et p r ê t à 

faire feu, a t tend. L 'é ta lon h é m i o n e aperçoi t le 

cheva l ; il croi t voir une j u m e n t de son espèce, et 

court à lui au galop. Mais, en a p p r o c h a n t , il 

r econna î t son e r reur et s 'arrê te . C'est le m o m e n t 

de le t i rer . Le chasseu r vise à la poi t r ine, et 

souvent aba t son gibier du p r e m i e r coup ; par

fois, il faut c inq halles p o u r t u e r une hé

mione . 11 arrive assez souvent qu ' on surprend 

les hémiones , malgré leurs sens si fins, lorsque, 

par les j o u r s de t e m p ê t e , elles paissent à l 'en

t rée des vallées. » 

C a p t i v i t é . — Lorsque Pal las a décr i t l ' h é 

m i o n e , on douta i t que l 'espèce pût ê t re soumise 

à la domest ic i té , a Si l 'on y réussissait , dit-il, 

n o n - s e u l e m e n t , on aura i t dans l ' h émione le 

coursier le plus rap ide , mais on améliorerai t 

encore la race des chevaux. Mais, jusqu ' i c i , ou 

ne l'a pas plus d o m p t é e que le zèb re ; j e crois 

cependan t qu' i l ne faut pas a b a n d o n n e r tout 

espoi r d 'en faire un an imal domes t ique . » 

Ce que Pal las ignorai t , c 'est que dans cer

ta ines contrées de l 'Asie , l ' espèce est depuis 

l ong t emps soumise à l ' h o m m e . Duvaucel nous 

a fait conna î t r e ce fait impor t an t . «Il nous a 

appr i s , d i t F . Cuvier ( 1 ) , que le dschiggete i se 

t rouve à l ' é ta t sauvage dans les contrées voi

sines de l 'Himalaya , qu ' i l a été soumis , et que 

dans les provinces d 'Oude e t au Népaul une 

de ses races est employée , c o m m e celle de l ' âne, 

à tous les t ravaux auxquels sa force et sa taille le 

r enden t p rop re . 

« Ces r ense ignemen t s nouveaux inf i rment 

l ' idée que , d 'après Pal las , on s 'était faite du 

dshiggete i . Ce célèbre v o y a g e u r , qui l ' avai t 

t rouvé dans la Mongolie, ne l 'y avait connu qu ' à 

l 'état sauvage, et les rappor t s qu ' i l avait recueil l is 

le r ep résen ta ien t c o m m e une espèce très-fa

r o u c h e qui n 'avait encore pu ê t re appr ivoisée . Il 

para î t , au con t ra i r e , que le dschiggete i est suscep

t ib le de soumiss ion et d ' a t t achemen t pour 

l ' h o m m e ; et c'est ce q u ' o n aura i t pu conclure 

d e ses analogies avec les espèces des chevaux 

domes t iques et de l ' instinct qui le por te à vivre 

réun i en t roupes . 

« Les Mongols, sans dou te , ne se sont pas 

appl iqués à soume t t r e cet le espèce, parce q u e le 

c h a m e a u et le cheval suffisent à tous leurs be

soins, et que le dschiggetei leur serai t sans u t i 

lité en ce que , ne valant pas le cheval , il ne pour

rai t que le suppléer impar fa i t ement . Les Indiens , 

dont l ' industr ie et les besoins sont plus variés 

que ne peuvent l 'être ceux d ' un peup le n o m a d e , 

on t su t i re r part i des quali tés p ropres à cet te 

espèce, e t qui se r app rochen t de celles de l 'âne ; 

aussi paraissent-i ls l ' employer p r inc ipa lement 

c o m m e bête de s o m m e . » 

( l ) F . Cuvier , Suppl. à CMst. nat. da Buffon. l ' i r i s , 
1831 , t. I, p . 82. 
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On a vu plusieurs fois de ces a n i m a u x dans 

les ja rd ins zoo log iques ; ils se sont môme r ep ro 

duits seize fois à Par is , et on les y a croisés 

avec S U C C È S , soit avec l ' âne , soit avec le zèbre et 

lecouagga . 

Au Ja rd in d 'acc l imata t ion du bois de Bou

logne, les h é m i o n e s se sont t rès -b ien apprivoi

sées; Albert Geoffroy Saint-Hilaire écrivai t au 

docteur Wein land : « Nos h é m i o n e s ne sont pas 

encore dressés à la voi ture ; ma i s j e crois que 

si nous avions le t e m p s et l ' h o m m e nécessa i re , 

nous y réuss i r ions , au moins avec les mâles . On 

a déjà fait deux tenta t ives heu reuses . » 

Chez nous , c o m m e pa r tou t , les mule t s d 'hé-

mione et d 'âne sont de bons ouvr iers . 

Depuis que les h é m i o n e s ont été in t rodu i t s en 

Europe par M. Dussumie r , on s'est b e a u c o u p 

préoccupé des services qu ' i l s p o u r r a i e n t r end re 

comme bêles de t ra i t ou de course . M a l h e u r e u s e 

ment , bien q u e ces a n i m a u x se mul t ip l i en t fa

cilement en F r a n c e , l eur na tu re l sauvage e m p ê 

che d 'une façon presque complè te de t i re r t ou t 

le parti désirable de leur force et de leur ag i 

l i té ; on a dû, après différentes tenta t ives , r e n o n 

cer à les at teler et à les m o n t e r , au moins en 

pleine l iber té . 

Mais si l ' hémione est par lu i -même d ' une do-

mesticalion difficile, il n ' en est pas de m ê m e des 

métis qu'il peu t p rodu i r e avec quelques-uns de 

nos an imaux domes t iques . Ses un ions avec l 'â-

nesse sont fécondes, et , à plusieurs repr ises , on a 

pu r e m a r q u e r , à Par is , les formes é légantes , l 'al

lure rapide et la v igueur de ces mule ts , dont les 

premiers sont sorlis de la ménage r i e du M u s é u m . 

Si les métis de l 'ânesse et de l ' hémione p r é -

sûntentdes quali tés de cet o rd re , on étai t en droi t 

d 'espérer bien davantage des résul ta ts du cro i 

sement de ce de rn i e r an imal avec la j u m e n t . 

Après plus ieurs tentat ives restées inf ruc tueuses , 

on vient de réuss i r à accouple r ces deux espèces, 

ainsi que l 'atteste le j e u n e poula in qu 'on peu t 

voir au Muséum d 'h is to i re na ture l le . 

Ce poulain est plus robus te et plus g rand que 

les hémiones du m ê m e âge, mais il s'en rap

proche beaucoup par la disposit ion générale de 

ses couleurs , b ien qu' i l soit no t ab l emen t plus 

foncé, sa te in te é tan t café au lait b r u n , au lieu 

d'être d 'un j a u n e fauve e x t r ê m e m e n t clair . La 

tête, petiLe p o u r le corps , est mo ins b u s q u é e 

que celle de l ' h é m i o n e ; le front est p lus aplat i , 

les oreilles sont re la t ivement cour tes ; car, r e -

ployées. elles ne descendent que j u s q u ' a u x yeux , 

tandis que celles de l 'hémione s 'é tendent beau

coup au delà sur les régions juga les . 

Le m u s e a u est b lanc j u s q u ' à 4 ou 5 c e n t i m è 

tres au-dessus des naseaux . Une b a n d e , d ' u n 

brun plus in tense q u e celui de la tê te , s 'é tend 

en t re les yeux sur le front. La c r in iè re est d ro i t e , 

cour te , plus noire q u e celle de l ' h é m i o n e ; elle 

ne se con t inue sur le dos q u e par u n e bande de 

cou leur p lus foncée, tandis q u e chez l 'espèce 

as ia t ique on r e m a r q u e sur la ligne dorsale une 

bande de poils beaucoup p lus longs q u e ceux 

du corps et qu i ne sont que la con t inua t ion de 

la c r i n i è r e . 

La q u e u e est assez g rande et bien fourn ie à 

par t i r de sa b a s e ; elle diffère en cela b e a u c o u p 

de celle de l ' h é m i o n e ; celle-ci est en effet c o u 

verte de poils ras j u s q u ' a u p r è s de son ex t r émi t é 

qu i , seule , est garn ie d 'un p inceau de cr ins . La 

face in te rne et le devant des cuisses et des j a m 

bes ainsi que le ven t re , sont b lancs . 

Suivant u n e c o m m u n i c a t i o n adressée pa r 

M. A. M i l n e - E d w a r d s à la Société d ' acc l ima ta 

t i on , ce mét is se t rouve dans les mei l leures con

di t ions , et il y a tou t l ieu d ' e spére r qu ' i l p o u r r a 

ê t re élevé. 

Il semble donc q u e ce lier an imal doive aussi 

ê t re soumis à n o t r e volonté. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La chasse de l 'hé

mione est assez p roduc t ive . Les Tongouses 

a i m e n t beaucoup la viande de cet a n i m a l ; les 

Mongols en payent c h e r la peau . La q u e u e , 

avec les poils du bou t , est, dans la croyance 

popu la i re , douée de ver tus médic ina les merve i l 

leuses . On gué r i t les a n i m a u x en leur faisant 

respirer d e la fumée d 'un m o r c e a u de q u e u e 

b rû l é s u r des c h a r b o n s . 

L ' A N E K I A N G — JSINUS POLtODON. 

Der Kiang. 

D'après que lques na tu ra l i s t e s , le k iang ne se
rai t au t re chose que l 'hémione ; d 'après d 'au
t res , ce serait une espèce dis t incte , ou tou t 
au m o i n s une var ié té . Toujours es t - i l que le 
genre de vie de ces deux an imaux est très-dif
férent . Pal las dit que l ' hémione est un animal 
de p la ines ; qu ' i l ne pénè t r e pas dans les m o n 
tagnes neigeuses et rocheuses des frontières de 
la T a u r i d e ; le k iang , au cont ra i re , se trouve su r 
les plus h au t e s cimes de l 'Himalaya, dans des 
endroi ts où l'on ne r encon t r e plus q u e le c h e -
vrolain p o r t e - m u s c et l 'yack. J u s q u ' à présent 
cet an imal est t rop peu connu , p o u r q u e la ques
tion puisse être t r a n c h é e . Nous sommes cepen
dant en droi t d 'en espérer u n e bonne desc r ip 
tion de la pa r t desfrères Schlagin lwei t , qu i l 'ont 
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ï i g . 207. L'Ane hémiono. 

vu souvent . E n a t t endan t , les voyageurs r e p r é 
sen ten t le k iang c o m m e u n bel an ima l , s embla 
ble à l 'hémione , fort, ma i s é légant , aux yeux vifs 
et br i l lan ts , a u x m o u v e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e m e n t 
rapides , ha rd i , méfiant, pa t ien t et sobre . Moor-
croft a che rché , mais en vain, à en t u e r u n . 

L ' A I f E O N A G R E — ASINUS OFiAGER. 

Ler Onager. 

Un aut re âne sauvage de l 'Asie, s û r e m e n t diffé
r e n t de l ' hémione , est l 'onagre , kulan ou gurkur. 
D'après les anciens , il aura i t hab i té t ou t e l 'Asie 
Mineure , la Syrie, la Pe r se et l 'Arabie . Il en 
est souvent fait men t ion dans la l i ible. Xénophon 
le vit en grand n o m b r e aux bords de l ' E u p h r a l e , 
S t rabon, Pl ine le ci tent c o m m e se t rouvan t dans 
l 'Asie Mineure , Marcellin dans le pays des 
Kurdes . Mais, depuis la chu t e de l ' empi re ro 
m a i n , on n 'en entendi t p lus par le r , j u s q u ' à ce 
qu'enfin Pal las vînt , à nouveau , fixer l ' a t tent ion 
sur cet an imal . 

C a r a c t è r e s . — L 'onagre {fig. 208) est un peu 

plus pet i t que l ' h é m i o n e ; il est plus g rand e t 
plus fin de j a m b e s que l 'âne. Sa tè te est plus 
grande que celle de l ' hémione ; ses lèvres épais

ses po r t en t des mous t aches ro ides et serrées ; 
ses oreilles sont assez longues , mo ins c e p e n d a n t 
q u e celles de l ' â n e . Un beau b lanc a rgen té est sa 
cou l eu r d o m i n a n t e aux par t ies infér ieures et i n 
t e rnes ; les par t ies supér ieures et externes sont 
isabelle et un peu p lus foncées sur la t ê t e , sur les 
côtés du cou , les flancs et le bas des j a m b e s , que 
s u r le reste du corps . S u r les flancs descend une 
bande b l a n c h e de la la rgeur de la m a i n ; u n e 
au t r e bande cour t le long du dos et de la c roupe ; 
en son mi l ieu est u n e ligne café a u lait . Le poil 
est encore plus m o u e t plus soyeux q u e celui du 
cheval ; celui d 'hiver peu t ê t re c o m p a r é à la laine 
du c h a m e a u , celui d 'été est fin e t lisse. La cr i 
n ière est formée, c o m m e celle des poula ins , de 
poils m o u s , la ineux, de 8 à 10 cent , de long ; la 
Louffe qui t e r m i n e la q u e u e a bien la longueur 
de 30 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n a g r e paraî t 

habi te r , encore au jou rd ' hu i , le pays des L u t c h , 
s i tué près des bouches de l ' Indus , et s 'é tendre 
j u s q u ' e n Perse et dans l ' anc ienne Mésopotamie . 

M i r u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'onagre a le 

genre de vie de l ' hémione et du cheval sauvage. 
Un é ta lon condui t la b a n d e , qu i se compose de 
j u m e n t s et de poulains des deux sexes. 11 semble 
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que les étalons soient moins j a loux que ceux des 

autres espèces; du moins ils se r éun i s sen t sou

vent plusieurs ensemble au m o m e n t des voyages. 

Ce n'est pas à di re , cependan t , qu ' i l s ne se l ivrent 

des combats . 

La rapidité de l 'onagre n e le cède pas à celle 

de l 'hémione. Déjà Xénophon dit que l 'onagre 

dépasse à la course les chevaux les plus rap ides , 

et tous les anc iens au t eu r s par tagen t ce t te opi

nion. Le voyageur Po r t e r par le avec admira t ion 

de cette espèce. Dans la province de F a r s , son 

lévrier se mit à poursuivre un an imal que ses 

compagnons disaient être u n e ant i lope. On se 

mit aussitôt à galoper après ce gibier, et on par

vint, grâce au chien , à le voir de près . L'on 

constata alors, avec é tonnemen t , que ce t te an t i 

lope était un onagre . « J e résolus , dit le voya

geur, de poursu ivre ce supe rbe an ima l avec m o n 

excellent cheval a r a b e ; mais tous mes efforts fu

rent inuti les , j u squ ' à ce qu'enfin no t re gibier 

s'arrêta, et me laissa le cons idérer de près . Puis 

tout à coup , il bondi t , s 'élança avec la rapidi té 

BLIKHH. 

de l 'éclair, faisant des éca r t s , j o u a n t tout en 

fuyant, c o m m e s'il n ' é ta i t n u l l e m e n t fatigué e t ' 

c o m m e s'il ne voyait dans cet te pour su i t e q u ' u n : 

diver t i ssement . » 

Les sens de l 'onagre , s u r t o u t l 'ouïe , la vue et 

l 'odorat , sont si dél icats q u ' o n ne peu t guère -

l ' approcher dans les s teppes. Il est t rès sobre : ' 

c ' e s t t o u t au plus si de deux j o u r s l 'un , il va s'a

b reuver , aussi l 'a t tend-on en vain à l'affût. 

Il préfère les plantes salées, puis celles à suc ' 

a m e r , tels que la den t -de - l ion , le la i te ron ; il ne 

déda igne pas le trèfle, la luzerne e t les au t res ! 

l égumineuses . Il n e m a n g e pas les p lan tes o d o 

rantes , a r o m a t i q u e s , les plantes de mara i s , les 

renoncules , les plantes ép ineuses , pas m ê m e les ' 

cha rdons , qu i font le régal de l 'âne d o m e s t i q u e . ' 

Il préfère l 'eau salée à l 'eau p u r e , mais elle doi t ' 

ê t re t rès -propre : j a m a i s il ne boi t d ' eau : 

t rouble . 

On n e sait r ien q u a n t à l ' époque du ru t et à la ' 

durée de la ges ta t ion . 

C h a s s e . — Tous les peuples de l 'Asie cen t ra le 

I l — 131 
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chassent l 'onagre avec a rdeu r e t de différentes 
maniè res . Les Kirghises le t i r e n t ; les Persans 
c reusen t des fosses, les recouvren t de légers 
b r anchages et d 'herbes , et les rempl i s sen t de 
foin jusqu 'à u n e cer ta ine hau t eu r , afin q u e l 'ani
mal ne se blesse pas en y t o m b a n t . On raba t e n 
suite les onagres vers la vallée où ces fosses on t 
été creusées . Les poulains que l 'on cap tu re de la 
sorte sont vendus t r è s - che r p o u r les haras des 
grands se igneurs . 

D o m e s t i c i t é . — Ce sont les onagres qui 
fournissent les â n e s de selle les p lus heaux et 
les plus rapides don t on se ser t en Perse et en 
Arabie . Ces m o n t u r e s sont payées de 6"> à 103 du
cats. Elles ont tou tes les qual i tés de leurs an
cêtres sauvages : la beau t é , le por t , la rapidi té , 
la persévérance et la sobr ié té . N iebuhr est ime 
le chemin pa rcouru par u n de ces ânes d 'un 
pas égal à 1750 pas d ' h o m m e doublés par demi -
heu re , tandis que le c h a m e a u de somme n 'en fait 
que 675, et le d romada i r e 1500. Il di t que l'on 
t rouve beaucoup d 'ânes de selle a rabes , qu i ont 
la robe de l 'onagre . P o u r ma par t , dans tous 
mes voyages dans le nord de l 'Afrique, j e n 'ai 
rien vu qui conl i rmât ces al légat ions. 

Pallas parle d 'un onagre femelle, qui fut 
amené à Sa in t -Pé te r sbourg , et qui avait été 
t rès -mal t ra i t é auparavan t . Cependant , il avait 
fait le chemin d 'As t rakhan à Moscou, cou ran t 
con t inue l lement der r iè re la mal le poste, sans se 
reposer a u t r e m e n t que que lques nu i t s , sans 
t omber ni bu t t e r , e t , après un cour t séjour à 
Moscou, il fit de m ê m e le trajet de cet te ville à 
Sa in t -Pé te r sbourg . Il y arriva si amaigr i , si m i 
sérable , qu'il pouvait à peine se teni r sur ses 
j a m b e s ; mais il repr i t b ientôt ses forces, et s'il 
succomba en a u t o m n e , ce ne fut pas à l 'épuise
men t , mais au froid, à l ' humid i t é , à la mauvaise 
nour r i tu re et aux moyens q u ' o n employa p o u r 
dét ru i re quelques é rupt ions dont il souffrait. 
Malgré cette malad ie , il se releva assez pour r e 
couvrer une part ie de son anc ienne gaieté et de 
sa rapid i té ; pour m o n t r e r des quali tés bien diffé
rentes de celles de l 'âne de s o m m e , e t bien su
pér ieures . Sa mor t , n o u s le répé tons , fut cau
sée par l 'humidi té et le froid de l ' au tomne . Dans 
les pâturages aqueux , ses sabots se fendirent , 
t ombèren t par morceaux . Il étai t t rès-apprivoisé 
et suivait c o m m e un chien les gens qui le nour 
rissaient et l ' abreuvaient . Avec du pain, on pou
vait l 'at t irer où l 'on voulai t . Il ne se mon t r a i t tê tu 
que quand on le t i ra i t par son l icou. 

Des onagres on t vécu au Jard in zoologique 
impér ia l de Schaenbrunn, et il y en a ac tue l le 

m e n t u n couple qui reste sauvage et indompté . 

C'est d 'après ces an imaux qu ' a été faite notre 

figure 208. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L 'onagre est un a n i 

mal des p lus uti les p o u r les habi tants des s tep

pes . Sa viande passe chez les Khirgises pour le 

meLs le p lus délicat ; les Pe r sans , qui appellent 

l 'onagre ischacki ou âne sauvage , par tagen t cette 

opinion. Les Arabes e u x - m ê m e s , qui sont t rès-

difficiles pour ce qui est de la n o u r r i t u r e , et 

qu i ne mange ra i en t j ama i s de l 'âne domes t ique , 

regarden t l 'onagre c o m m e u n gibier notable . Il 

en était p robab l emen t de m ê m e des Hébreux. 

Nous savons q u e les Romains é ta ient très friands 

de la viande des j eunes onagres . Pl ine nous ra

conte q u e les mei l leurs provenaient de Phrygie et 

deLycaon ie . «Les poulains de ces an imaux , dit-il, 

d o n n e n t u n mets délicat ; on les connaî t sous 

le n o m de lalisiones. Mécène fut le p remie r qui 

fit servir sur sa table d é j e u n e s mule t s , au lieu 

de j eu n es onagres.» 

Les Persans emplo ien t la bile de l 'onagre 

c o m m e r e m è d e excellent p o u r les maux d 'yeux ; 

de sa peau , les Boukhar i ens font du chagr in et 

des bottes qui sont d 'un grand pr ix . 

li'AAE D'AFRIQUE — ASWVS AFIilCANUS. 

Der afnkanische Sleppenesel. 

C a r a c t è r e s . — L ' âne des steppes d'Afrique, ou 
hamar elwadi (fîg. 209), a la taille de ses descen
dan ts domes t iques d 'Egypte ; son port et ses 
m œ u r s rappe l l en t les ânes sauvages d'Asie. Il est 
beau , g rand , é lancé, d 'un gris cendré ou isabelle, 
avec le ventre plus clair, la c ro ix dorsale fortement 
p r o n o n c é e , la face exlerne des j a m b e s m a r q u é e 
de raies noires t ransversa les , p lus ou moins 
net tes ; sa cr inière est cour te et assez faible; la 
touffe de sa q u e u e est forte et longue . 

Les pieds rayés de cet an imal sont un carac
tè re à s igna le r , ils p e r m e t t e n t de voir en lui un 
in te rméd ia i r e en t re les aut res ânes et les zèbres, 
et fournissent la p reuve , u n e fois de plus, que 
chaque pays donne cer ta ins caractères distinctifs 
à ses espèces. 

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

se t rouve p robab l emen t dans toutes les steppes 
à l 'est du Nil. Il est c o m m u n aux bords de l'At-
bara , l 'affluent pr incipal de ce fleuve, et dans 
les pla ines de Barka. Son aire de dispersion va 
j u s q u ' a u x côtes de la mer R o u g e . 

M œ u r s , b a u i t u i l r s e t r é g i m e . — Il Vit là à 

la man iè re de l 'hémione et de l 'onagre. Chaque 
étalon est à la tê te d 'une t roupe de 10 à 13 
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ânesses , sur lesquelles il veille et qu ' i l d é 

fend. Il est p r u d e n t et méfiant. Sa chasse est 

très-difficile. Un voyageur , q u i avait fait le che

min de Khar thoum à la m e r Rouge me dit que 

ces ânes , c o m m e les chevaux d u Paraguay , ac

couraient souvent au feu du c a m p e m e n t , s 'arrê

taient à environ àOO pas , mais qu ' i l s s 'enfuyaient 

à toute vitesse, la q u e u e en l 'air, au m o i n d r e 

mouvement qui se faisait dans le c a m p . Us atti

rent souvent des ânesses domes t iques , qui se 

mêlent à leurs bandes . 

D o m e s t i c i t é . — Tous les ânes domest iques 

du Sud, et peu t -ê t re aussi ceux de l 'Habesch, 

paraissent provenir de cet te espèce . Au dire des 

Arabes, ils ressemblent exac temen t à ces ânes 

sauvages. 

On me fit voir des ânes , qu ' on disai t avoir été 

pris tout jeunes e t apprivoisés . J ' i gno re si c 'était 

vrai ; toujours est-il qu' i ls ne différaient des 

auLres ânes domest iques q u e par leur ma in t i en 

plus fier, leur p lus g rande rés is tance à la fati

gue . J 'en ai employé p lus ieurs fois, et j ' a i p u 

m'assurer qu ' i ls é ta ient aussi obéissants , aussi 

soumis que ceux nés en capt ivi té . 

Le Jard in zoologique de H a m b o u r g possède 

un jeune étalon, provenant d 'une pai re d 'ânes 

des steppes, que Heuglin, si j e ne me t r o m p e , 

ramena à Yienne . C'est u n bel an imal , vif et 

prudent . Son por t nob le , qu'il a ga rdé , p rodu i t la 

meilleure impress ion sur le spec ta t eu r . 11 est 

t rès-doux, t rès-obéissant avec son ga rd ien , mais 

il a cependant une cer ta ine volonté qu i le rend 

difficile à t ra i ter . Quoiqu'i l r eche rche les caresses 

et les reçoive avec plais ir , il ne peu t c e p e n d a n t 

pass ' empêeher , à l 'occasion, de m o r d r e la main 

qui le flatte, ou de d o n n e r u n coup de pied à la 

personne qui l ' approche . A part cela, il est d o 

cile, n'est n u l l e m e n t tê tu , e t est encl in à jouer . 

Son père vit au Ja rd in zoologique de Yienne ; 

on lui a fait saillir, et avec succès , une femelle de 

dauw. 

L ' A N E D O M E S T I Q U E — ÂS1XUS VVLGÂH1S. 

Der zahme Esel. 

Considérations historiques. — J u s q u ' à p r é 
sent on a géné ra l emen t cons idéré l 'âne sau
vage d'Asie ou onagre c o m m e la souche un ique 
de l 'âne domes t ique . Il n 'y a a u c u n d o u t e que 
cet an imal ne soit dompté depuis long temps : 
il l 'était du temps des Romains ; mais depuis q u e 
l'on sait que des espèces voisines peuvent se 
reproduire entre-el les et donne r naissance à des 
produils féconds en t re eux, on ne regarde plus 

l 'âne domes t ique c o m m e ne descendant que de 

l 'onagre . Il est p robab le qu ' i l y a eu des c ro i se 

ment s avec d 'aut res espèces sauvages . J e suis e n 

t i è rement convaincu que les ânes domesLiques 

du nord de l 'Afrique descenden t , non de l ' onagre , 

mais de l 'âne sauvage qui peuple en g rand n o m 

bre les steppes au nord de l 'Habesch. 

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

indomptab le , para î t aussi avoir pr is p a r t à ces 

c ro i semen t s , et, si le k i ang des m o n t a g n e s du 

Tibe t est u n e espèce différente de l ' hémione , il 

doit aussi ê t re r ega rdé c o m m e u n e des espèces 

souches de l 'âne domes t ique . 

Du res te , quel le q u e soit la souche de l 'âne 

domes t ique , toujours est il que l 'onagre et l 'âne 

des steppes d 'Afrique ont éfé apprivoisés e t e m 

ployés à en amél iorer la r ace . 

11 serai t impossible de déc ider la ques t ion de 

pr ior i té en t r e la domes t ica t ion de l 'âne et celle 

du cheval, et l 'on peu t , sans t rop d ' e r reur , les 

cons idérer c o m m e à p e u près c o n t e m p o r a i n e s . 

La différence des deux his to i res repose sans 

doute sur la différence des deux pa t r ies . Celle 

de l ' âne , au lieu de se t rouver c o m m e celle d u 

cheval , au cen t re de l 'Asie, doi t ê t re c h e r c h é e 

dans le s u d - o u e s t de cet te par t ie du m o n d e , ou 

m ê m e dans le n o r d - e s t de l 'Afrique. Dans ces 

régions , l 'âne vit encore à l 'é ta t sauvage pa r 

t r o u p e s i n n o m b r a b l e s . Il a donc d û , par le fait 

de sa posi t ion pr imi t ive , devenir le lot des peu 

ples sémi t iques , c o m m e le cheval est devenu 

celui des peup le s i ndo -eu ropéens . 

Si l 'Arabie est la pai r ie pr imit ive de l 'âne, il 

y a bien long temps qu ' i l hab i te l 'Egypte . 

On l'y t rouve r ep ré sen t é sur les plus anc iens 

m o n u m e n t s . Hérodo te le m e t en scène dès le 

r è g n e du ro i P s a m m é n i t . Il avait eu c e p e n d a n t 

de la peine à s'y établ i r . Les Égypt iens se m é 

fiaient de lui, parce qu ' i ls accusa ien t les Juifs 

de l ' adore r , mais peu à peu ils s 'hab i tuè ren t à 

l ' a imer , en voyant combien il l eur était u t i le . I l 

en est ques t ion dans les livres des Hébreux dès 

le t emps de la migra t ion d ' A b r a h a m . La Bible 

s'est beaucoup occupée de l 'âne , qu i fut la m o n 

t u r e du Sauveur . « De ce que l 'âne por te sur le 

dos une croix, e m b l è m e de t r ibu la t ions , dit E . 

Menaul t ( 1 ) , on l'a d ' abord vénéré . De ce qu ' i l 

para î t a i m e r les cha rdons et les ép ines , on l'a 
comparé au phi losophe qu i suppor te avec ca lme 

toutes les a m e r t u m e s de l 'exis tence, ou au jus t e 

qui r enonce aux pompes et aux œuvres de Sa

tan . De ce qu 'on avait r e m a r q u é q u e la p r u d e n t e 

(1) E. Menault, l'Intelligence des ammaux, Paris, 1SG8, 
p. 2G3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bête ne t raverse qu 'avec r épugnance les passages 

d a n g e r e u x où elle avait t r é b u c h é , on en a fait 

u n sage qu i cra in t de r e t o m b e r dans le piège où 

il a été pr i s , et fuit la r éc id ive ; enfin parce q u e 

l ' âne a peu de confiance aux eaux nouvelles et 

se fait un peu pr ier p o u r boire aux abreuvoi r s 

i n c o n n u s , on l'a fait passer l o n g t e m p s , par forme 

de compara i son , pour u n modè le de p r u d e n c e et 

d e fidélité à l 'Église, pour le beau idéal du 

c royant qui r e g i m b e con t r e l 'hérésie et les idées 

nouvel les , et repousse le droi t d ' examen . » 

De l 'Egypte et de la J u d é e , l 'âne passa en 

Grèce, de Grèce en Italie , d 'I tal ie en F r a n c e , 

pu i s en Al l emagne , en Ang le t e r r e , en Suède et 

dans le res te du Nord . 

L ' é t u d e des l angues m e t éga l emen t ici le 

sceau aux conclusions de la géographie zoologi

que , car elle m o n t r e q u e tous les n o m s donnés 

à l 'âne dér ivent d 'un radica l s émi t ique . On est 

donc aussi en droi t de conjecLurer, d ' après cet te 

différence d 'origine, que l 'âne n 'a dû s ' in t roduire 

en Gaule e t dans le mi l ieu de l 'Europe , que long

t e m p s après le cheval qui y étai t c e r t a inemen t 

arr ivé avec les colonies ce l t iques . L 'âne a été i l 

lus t ré pa r des chan t res dignes : Apu lée , dans 

l ' a n t i q u i t é ; chez les mode rnes , Buflon, avec t rop 

d'affectation ; La Mothe-Le-Yaycr ( t ) , avec plus 

de franchise. Mais c'est su r tou t Heinsius (2) qu i 

a b ien mér i t é de la gent asinière par le petit livre 

qu ' i l lui a consacré : il a fait ressor t i r combien 

l 'âne excelle pa rmi les an imaux , sans en excep

te r les h o m m e s , et a prouvé sa sagesse e t sa ph i 

losophie douce ; il a esquissé à grands t rai ts toutes 

ses perfect ions physiques et mora les . 

De tou t t e m p s il y a eu des ânes célèbres , 

c o m m e des chevaux . On cite l 'âne de Tha ïes , l 'âne 

de l ' empereu r C o m m o d e , celui d 'Hél iogabale , 

l ' âne de Bur idan , qui n 'es t pas excusable de 

s 'être laissé m o u r i r de faim et de soif en t re un 

picot in d 'avoine et un baque t plein d ' eau . 

Les Romains dépensa ient b e a u c o u p d 'argent 

pour l 'améliorat ion de la r a c e ; les Persans et les 

Arabes le font encore à p résen t . Ce n 'es t que 

chez nous , que , par négl igence, l 'âne est devenu 

u n véritable crét in. 

Que l 'on c o m p a r e l ' â n e d e n o s cont rées , l ' âne du 

m e u n i e r (pl. XXV) ou du lai t ier , avec son congé

nè re des contrées du Sud, on peu t être tenté de les 

r ega rde r c o m m e deux espèces dis t inctes , t an t les 

(l ; LaMothe-Le-Vayer, Dialogue sur les ânes démon temps. 
1 2 ) De Heinsius, Laus asini, n p u d E i z e v i i i u m , 1 6 2 9 , 

avec une gravure représentant deux savants p r o t é i n e s 

devant un âne. — Éloge de l'âne. Trad. libre du latin par 
Coupé. Paris, 1*86, iu-32. 

différences sont cons idérables . L 'âne du Nord, 
q u e représen te no t re figure 210, est, c o m m e on 
le sait, pa resseux , égoïste, t ê tu ; il passe injuste
m e n t , il est vrai , p o u r u n type de sottise et de 
suffisance. L 'âne du Sud , par con t re , sur tout 
l 'âne d'Egypte, est beau, vif, t ravai l leur , dur à la 
faLigue; il ne r end pas moins de services que 
le c h e v a l , s'il n ' en r e n d m ê m e p lus . On le 
soigne bien mieux q u e nous ne soignons notre 
âne. Dans bien des con t rées , on veille à main te 
n i r sa r ace aussi p u r e que celles des meil leurs 
c h e v a u x ; on le nour r i t b i e n ; q u a n d il est j eune , 
on ne le force pas ; aussi , quand il est adul te , 
p e u t - o n lui d e m a n d e r des services que notre 
âne n 'es t pas capable de r e n d r e . On a parfai te
m e n t ra i son de faire a t ten t ion à l 'élève de l ' âne; 
il devient dans ces pays un véri table an imal d o 
m e s t i q u e ; on le t rouve dans le palais d u r iche 
c o m m e dans la c h a u m i è r e du p a u v r e ; c'est le 
servi teur le plus ut i le , le plus indispensable à 
l ' h o m m e d u Midi. En Espagne et en Grèce, l'on 
t rouve déjà de b eau x ânes , mais qui ne valent 
pas , il s'en faut, ceux du Levan t , s u r t o u t ceux 
de la Pe r se et de l'Egypte. 

C a r a c t è r e s . — L'âne de Grèce ou d 'Espagne 
a la taille du m u l e t ; il a environ l m , 5 0 de hau
teur à l ' épaule . Son poil est m o u et lisse, sa cri
nière assez fournie , la touffe de la q u e u e est rela
t ivement longue ; ses oreil les sont longues , mais 
fines, ses yeux br i l lan ts . Sa pa t i ence , sa m a r c h e 
légère e t con t inue , son galop doux en font un 
des a n i m a u x de voyage les plus précieux. P l u 
sieurs vont na tu r e l l emen t à l ' amble , les au t r e s 
sont exercés à cet te a l lu re par des espèces d 'é-
cuyers qui les m o n t e n t soir et ma t in . Les plus 
g rands que j ' a i e vus sont les ânes c h a r b o n 
niers d 'Espagne , q u ' o n emplo ie à t r anspor te r le 
charbon des m o n t a g n e s . 

En Grèce et en Espagne on t rouve aussi de pe
tits â n e s ; ils sont plus élégants et ont un poil 
plus mou que les nôLres. 

Les ânes a rabes , ceux sur tou t qui ont été éle
vés dans l 'Yémen , surpassent en beau t é ceux des 
autres pays . « Les ânes d 'Arabie , dit Chardin , sont 
de jol ies bê tes , et les p remie r s ânes du m o n d e : 
ils ont le poil poli, la tête hau t e , les pieds légers ; 
ils les lèvent avec ac t ion , m a r c h e n t b ien et l 'on 
ne s 'en sert que pour m o n t u r e s . » 

Il en existe deux races, l'une g rande , coura
geuse, rapide, excellente pour les voyages ; l 'au
t re , pe t i te , plus faible, qu ' on emploie généra le
m e n t pour por te r les fardeaux. Le g r a n d âne a 
p robab lemen t été ob tenu pa r des croisements 
avec l 'onagre . On t rouve les m ê m e s races en 
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Fig. 209. L'Ane d'Afrique (p. 410). 

Perse et en Egypte , où un bon âne se paye t rès -

cher. Un âne de selle parfai ty a plus de valeur q u ' u n 

cheval de moyenne qual i té ; il n 'es t pas r a r e d 'en 

voir payer de 1 SCO à 1800 francs de no t re m o n 

naie. Déjà, d u t e m p s de Chard in , en Pe r se , il y 

avait des ânes qui coûta ien t 400 livres, et l 'on 

n'en pouvait avoir à moins d e 20 ou 23 pis toles . 

Les ânes de mei l leure qual i té ne se t r o u v e n t 

qu 'ent re les ma ins des plus g rands personnages 

du pays. Ils ont la taille d 'un m u l e t o rd ina i re , et 

lui ressembleraient en t ou t , n ' é t a i en t l eu r s longues 

oreilles. Us se d i s t inguen t pa r une s t a tu re plus 

forte, un poil m o u et lisse. L ' âne o rd ina i re , qui 

est enlre les ma ins de t o u t le m o n d e , est de taille 

moyenne et a aussi des qual i tés excellentes : il 

est t ravail leur, sobre , d u r à la fat igue. P e n d a n t la 

nuit, il reçoit s a n o u r r i l u r e pr inc ipa le consis tant 

en pois secs, qu ' i l broie avec b ru i t ; on le fait tra

vailler tout le j ou r et on ne lui donne que de t emps 

en temps une poignée de trèfle ou de pois. 

« On ne peut r ien imag ine r de plus utile et de 

plus brave que cet te c r éa tu r e , dit Bogumi l 

Goltz : il n 'es t pas plus h a u t q u ' u n veau de six 

semaines ; le plus g rand diable s'assied sur lui et 

le met au galop. Cet an imal , d ' appa rences i faible, 

va à l 'amble assez r a p i d e m e n t ; mais où prend-i l 

la force de t ro t t e r et de galoper des h e u r e s en 

t iè res , à la cha leu r , avec un h o m m e sur son dos? 
C'est un de ces mys tè res des ânes , qui t rouveron t 

un j o u r l e u r E u g è n e Sue , s'il y a une jus t ice dans 
ce bas m o n d e . » 

On t ond t rès -cour t s les poils de l 'âne de selle ; 

on ne les laisse longs q u e s u r les cu i s ses ; ou 

b ien , on les coupe de m a n i è r e à formel 1 diverses 

figures, e t à donne r à la bête un aspect tou t 

pa r t i cu l i e r . 

Dans l ' in tér ieur de l 'Afr ique, où cet an ima l 

est a u t a n t utilisé que dans le n o r d de l 'Afrique et 

dans l 'ouest de l 'Asie, on voit fort peu de ces 

ânes nobles , et ils sont impor tés d'Egypte ou de 

l 'Yémen. L 'âne du Soudan or ienta l est infér ieur 

à l 'âne d'Egypte. Il est plus pet i t , p lus faible, 

plus paresseux, plus s tup ide , il est c e p e n d a n t 

cher à l 'habi tant de ce pays, b ien qu' i l le laisse 

m o u r i r de faim à moi t ié , ou c h e r c h e r lu i -

m ô m e sa n o u r r i t u r e . Malgré cet te l iber té , l 'âne 

ne repasse pas à l'état sauvage. 

Autrefois l ' on t rouvai t des ânes redevenus 

sauvages dans que lques îles de l ' a rchipe l grec , 

en par t icu l ie r à Cér igo, et en S a r d a i g n e ; on en 

voit encore au jou rd ' hu i dans l 'Amér ique du Sud . 

Les Espagnols onl t ranspor té dans le nouveau 
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m o n d e l ' âne , c o m m e ils y ont t ranspor té le c h e 

val : la vue de ces a n i m a u x r épand i t d ' abord la 

t e r r e u r p a r m i les ind igènes ; ma i s peu à peu le 

pres t ige fut dissipé. Les deux espèces on t p r o d i 

g i eusemen t mul t ip l ié dans les con t r ées p re sque 

inhabi tab les où elles vivent à l 'é tat d ' i ndépen

dance q u e nous n o m m o n s sauvage : elles ne se 

m ê l e n t point , et si u n cheval malavisé vient au 

mi l ieu d 'un t r oupeau d ' ânes , il est r a r e q u e 

l ' impruden t n e s u c c o m b e pas aux morsu res et 

aux ruades don t il est assailli d e tou tes par t s . 

Ce fait suffirait p o u r p rouver q u e l 'espèce du 

cheval et celle de l 'âne sont b ien d is t inc tes . 

Ces ânes , échappés à l a d o m i n a t i o n de l ' h o m m e , 

p r e n n e n t b ien tô t les m œ u r s de l eu r s ancê t r e s 

sauvages. L 'é ta lon se forme un t r o u p e a u , c o m 

ba t avec ses r ivaux ; il est mét ian t , vigilant, p ru 

den t , et ne se soumet plus faci lement à l ' h o m m e . 

Dans l 'Amér ique du S u d , ces ânes sauvages 

étaient plus abondan t s qu ' i l s ne le sont ma in te 

n a n t : ils ont à peu près c o m p l è t e m e n t d i spa ru . 

« L ' âne , dans l 'Amér ique du Sud, dit Roulin (1), 

para i t n 'avoir subi a u c u n e a l téra t ion dans sa 

fo rme , n i dans ses h a b i t u d e s . Il est c o m m u n à 

Bogota , où on l 'emploie a u t r a n s p o r t des m a t é 

r iaux à bâ t i r . On l'y so igne mal , on le laisse 

exposé aux in l empér i e s de l 'air, sans lui donne r 

u n e n o u r r i t u r e suffisante; aussi est-il pet i t et 

chétif, couver t d 'un poil long et ma l peigné. Les 

difformités sont f réquentes n o n - s e u l e m e n t chez 

les adu l tes , q u ' o n c o m m e n c e à cha rge r de t r op 

b o n n e h e u r e , mais m ê m e chez les j e u n e s , au 

m o m e n t de la naissance ; dans ce cas, elles p r o 

v iennen t sans d o u t e des mauvais t r a i t emen t s 

qu ' e s su ien t les mères p e n d a n t le t emps de la ges

t a t ion . 

« D a n s les par t ies basses et c h a u d e s où l 'on a 

besoin d 'ânes étalons p o u r obtenir des mu le t s , 

on les t ra i te un peu mo ins mal , e t m ê m e il est 

r a re qu ' on les fasse t ravai l ler . Une n o u r r i t u r e 

plus abondan te , u n c l imat p lus favorable con

couren t encore à p réven i r la dég rada t ion de 

l 'espèce ; aussi l 'âne dans ces l ieux est-il en gé 

né ra l p lus grand , plus fort et d ' un plus beau poil 

que dans les régions froides. 

« Dans aucune des provinces q u e j ' a i visitées 

l ' âne n 'é ta i t r edevenu sauvage. » 

Nous avons déjà à peu p rès i nd iqué l 'aire de 

dispersion de l 'âne. La par t ie occ iden ta le de 

l 'Asie, le no rd e t l 'ouest de l 'Afr ique, l 'Europe 

mér id iona le et cen t ra le , l 'Amér ique du Sud, sont 

les endroi ts où il p rospè re le mieux . P lus un 

lieu est sec, mieux il s'y t rouve . Il suppor te 

( 1 ) Rouliu, Hist. nat. et souvenirs de voyage. Paris, 1801. 

moins bien le froid et l ' humid i té que le cheval . 

Aussi r encon t r e - t -on les plus beaux ânes en 

Pe r se , en Syrie , en Egyp te , en Barba r i e , dans le 

midi de l ' E u r o p e . Dans le cen t re de l 'Afrique, où 

il t o m b e tant de p luie , dans nos pays qui tou

chen t à la l imite de son a i re de d ispers ion, h a b i 

tent , par con t re , les ânes les plus mauva i s . 

Les c l imats froids n e conv iennen t pas à 

l 'âne, e t ces influences con t ra i res à sa na tu re 

peuvent servir à exp l iquer la dégénéra l ion de sa 

race en E u r o p e . 

Il est j u s t e aussi d 'a jouter que c 'est dans l 'Eu

rope cen t ra le e t dans l ' in té r ieur de l 'Afrique 

que l 'âne est le plus m a l t ra i té , tandis qu ' en Asie 

et dans l 'Afrique du Nord , on c h e r c h e à l ' amé

l iorer p a r des c ro i semen t s . Mais, m ê m e dans ces 

pays , les ânes de race sont les seuls que l'on soigne 

b i e n ; le sort des aut res n 'es t pas mei l l eur que 

celui des ânes de nos cont rées . L 'Espagno l , par 

exemple , o rne son âne de roset tes et de rubans , 

de selles c h a m a r r é e s ; il croi t q u e son grison est 

u n e fois plus lier, q u a n d il est ainsi paré ; qu ' i l se 

ré joui t de l ' a t tent ion que son ma î t r e lui t é m o i 

gne de cet te façon ; mais , du res te , il t ra i te t r è s -

m a l ce m a l h e u r e u x servi teur ; il le laisse avoir 

faim, le fait t ravail ler sans r e l âche , le bat sans 

pi t ié . L ' âne d'Egypte, m ê m e , n ' a p a s u n s o r t d igne 

d 'envie : il est l 'esclave de c h a c u n . Dans tou t le 

Levant , pe r sonne n 'a s eu lemen t l ' idée d 'al ler à 

p ied ; le m e n d i a n t l u i -même a son âne ; il c h e 

vauche sur son dos j u squ ' à l ' endroi t où il de

m a n d e l ' aumône , laisse son âne pa î t r e , c o m m e 

il dit , « sur le sol de Dieu, » puis r e m o n t e des 

sus le soir , p o u r r en t r e r chez lui. 

Nulle p a r t on ne m o n t e a u t a n t à âne q u ' e n 

• Egyp te . 

« Tandis q u e l 'Occident , écrivait u n sp i r i tue l 

écrivain du Magasin pittoresque (1), est s i l lonné 

de voi tures , et q u e le chiffre de ces ingénieux 

moyens de t r an spo r t a u g m e n t e dans tou tes les 

g randes villes d ' E u r o p e , l 'Orient en est encore 

rédui t au c h a m e a u , au cheval e t au b a u d e t . Au 

Caire, dans la capi tale de l'Egypte, en 1830, on 

compta i t à peine deux ou trois carrosses appa r 

t enan t a u grand pacha , et les cabriolets de Ciot-

bey, Gaetani eL Sol iman -pacha. A Alexandr ie , 

ville à moi t ié e u r o p é e n n e , on ne voyait guère 
q u ' u n e t ren ta ine d 'équipages ; il est vrai qu ' i l n 'y 

a pas de routes dans la campagne , et que dans 

les villes, la p lupa r t des rues sont t r op étroi tes 

pour p e r m e l t r e le passage d ' une vo i tu re . Le 

moyen de t ranspor t le plus généra l , ce sont les 
baudets . » Dans toutes les g randes villes, ces 

(I) Magasin pittoresque, 1838, t. VI, p. 35 et suiv. 
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animaux sont indispensables p o u r les c o m m o d i 

tés de la vie. On s'en sert c o m m e chez n o u s des 

fiacres, et il n 'y a nul le hon te à les employer . 

«Ceux du Caire sont r e n o m m é s su r tou t p a r l e u r 

beauté , leur force et leur pa t ience . Dans tous les 

les carrefours s ta t ionnent des baude t s de louage 

sellés, sanglés, br idés ; ils sont condu i t s par de 

jeunes garçons a rabes qu 'on appel le bourri-
quiers. 

«Le b o u r r i q u i e r e s t o r d i n a i r e m e n t â g é de douze 

à quatorze ans ; il y en a p o u r t a n t qui on t à pe ine 

sept à hui t a n s ; que lques -uns sont des h o m m e s 

faits. Ils forment u n e corpora t ion qu i a son r a n g 

parmi les cent so ixan te -qua t re corpora t ions du 

Caire, une véritable cas te ; ils appa r t i ennen t à la 

ville, com m e les mina re i s et les pa lmie r s . Les 

chrfs de la corpora t ion sont o rd ina i r emen t pro

priétaires des baude t s , et ceux à qu i ils les d o n 

nent à condui re doivent c h a q u e j o u r leur en 

rapporter le r evenu . Les bour r iqu ie r s conduc 

teurs reçoivent u n e paie propor t ionnel le au pro

duit qu'i ls r appor ten t . En les associant ainsi , on 

a trouvé un moyen infaillible pour les rendre exi

geants, et les pousser à se b ien faire payer ; aussi 

sont-ils d 'une avidité insatiable ; ils c r ien t , 

pleurent , se rou len t à t e r re , pour obteni r q u e l 

ques paras de p l u s ; ils vous poursu iven t , vous 

je t tent la monna ie que vous leur avez donnée , 

et vous t o u r m e n t e n t t e l lement , que vous êtes 

obligé quelquefois d 'avoir r ecours au k o u r b a t c h : 

c'est pour eux un a r g u m e n t irrésist ible ; ils 

mel tent leur pièce de m o n n a i e et l e u r l angue 

dans leur poche , essuient leurs l a rmes , et s'en 

vont. 

« Si l 'on peu t r ep roche r au bou r r iqu i e r d 'ê t re 

intéressé, il a en r evanche des quali tés incontes

tables. Il est actif, in te l l igent , fidèle, enjoué, 

obligeant. Si vous confiez à u n bour r iqu ie r 

quelque objet, il le place dans la poche de sa 

chemise , et vous êtes assuré qu ' i l vous le r end ra 

fidèlement. Il y a dans la corpora t ion u n e police 

très-sévère à. cet égard , et si l 'on porte p la inte 

contre un bou r r iqu i e r , il est de sui te mis sous le 

bâton. Cette c ra in te sa luta i re les r e l i e n t ; ca r , 

pauvres qu' i ls sont, et dés i rant j ou i r , ils se ra ien t 

na ture l lement portés à dérober . Mais l 'Arabe est 

comme le Spar t ia te ; il ne dé robe pas ce qu ' on 

lui confie; il soustrai t ce q u e l 'on négl ige, ce 

qu'il t rouve, ce qu 'on ne surveille pas . Au res te , 

le long de la rou te , le bour r iqu ie r passera son 

bras sur la c roupe du b a u d e t pour vous re tenir 

dans les pas scabreux, et a u r a pour vous toutes 

sortes d 'égards et de p révenances . Il causera 

avec vous, il vous fera des contes , il chan te ra . 

C H A N T DU BOURNLQUIER É G Y P T I E N , 

De la cofonne de Pompée, 
A l'aiguille de Cléopàtre; 
Du village de Uass-el-Tinn (1), 
A» jardin de Moharrim-Dey ( î j , 

J'ai couru tout le jour 
Sous un soleil brûlant; 
Et maintenant voici l'air (3;. 
Le soleil descend, 

L'ombre des palmiers et des minarets s'allonge, 
La mer bleuit et le vent fraMiit. 
Hé, hé, hé! trotte, mon baudet; 

Tu as quatre jamhes, 
Je n'en ai que deux, 

Et je trotte mieux que toi. 

Nous aurons encore à porter 
De sveltes Européennes 

Au visage rose comme le maglireb (4), 
Aux yeux bleus comme la mer d'Alexandrie ; 

Et de blanches Cophlcs (5) 
Enveloppées du hahbara de soie noire. 

Se gonflant au vent 
Comme la voile des frégates. 

Tu seras caressé par ces belleshouris, 
Leur main s'appuiera sur mon épaule. 

Hé, hé, hé ! etc. 

Où vas-tu, gentil bourriquier? 
J'aime tes jambes nues, 

Qui te portent si légèrement; 
J'aime quand tu les croises, 

Debout, incliné sur ta baguette; 
J'aime ta chemise bleue, 

Descendant jusqu'au genou. 
Et ta ceinture rouge, 
Serrant ton corps souple, 

Et le flot de ton tarbouch. 
Suivant les gracieux mouvements de ta LOTO. 

Hé, hé, hé! etc. 

Viens, je monterai sur ton baudet; 
Nous irons sur les bords du canal, . 

Dans les canniers frais et touffus, 
Dont les feuilles frémissent 
Aux brises de l'après-midi. 

Nous nous reposerons près du ruisselet 
Qu'alimente la sakle au cri aigu, 

Non loin des citronniers en fleurs, 
Et des dattiers balancés par le vent. 

Hé, hé, hé ! etc. 

De la colonne de Pompée 
A l'aiguille de Cléopàtre, etc., etc. 

(l)Le cap du Figuier, ouest situé le palais habité parle 
pacha en été. 

(2) Moharrim-Bey, le gendre de Mohamed-Ali. 
(3) La partie du jour qui correspond à trois heures. 
(4) Le couchant. 
(5) Les Cophtes descendent des anciens Égyptiens. Ils 

sont chrétiens, et généralement employés dans les adminis
trations. Leurs femmes sortent plus librement que les 
autres femmes turques ; elles ne sortent qu'enveloppées du 
habbara, large pièce de soie sans forme. 
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« Le bou r r i qu i e r est vêtu d 'une chemise de 

toile b leue qu ' i l relève j u s q u ' a u genou au moyen 

d 'une ce in tu re en laine r o u g e ; il po r t e ordinai 

r e m e n t à la tôte un tarbouk usé , et quelquefois 

un s imple ttiki de toi le . Ses j a m b e s sont nues , e t 

ses pieds, qui t ro t t en t a u t a n t q u e ceux de son 

baude t , n ' on t a u c u n e chaussu re : aussi , les 

b o u t i q u i e r s acquièren t - i l s u n e agilité et u n e 

force su rp renan t e s . J ' en ai vu un , à pe ine âgé de 

six à sept ans , qui nous conduis i t du Caire à 1 

Zakkara (il y a environ 5 l ieues), et qui le l ende

ma in fit de nouveau cet te course au r e t o u r . Les ; 

bour r iqu ie r s d 'Alexandr ie font le t ra jet de cel te 

ville à Roset te (15 lieues environ) sans se repo

ser. Le b o u r r i q u i e r , c o m m e le fellah, ne m a n g e 

p re sque r ien ; q u e l q u e peu de dourah gril lé au 

four, que lques fèves cuites à l 'eau, que lques pas

tèques , que lques l égumes verts , voilà sa n o u r r i 

tu re . 11 p rend souvent son repas en t ro t t an t der

r iè re son baude t . Quand il n 'es t pas en course , 

il s ta t ionne appuyé sur sa bô te , joue ,dor t ou fume ; 

à l ' heure de la cha leur , après avoir dessanglé son 

b a u d e t qui se roule l ib rement dans le sable , il 

fait sa mér id i enne à l ' o m b r e . 

« Dans les courses à baude t , le pr incipal office 

du bou r r i qu i e r est de cour i r de r r iè re l 'animal , 

de le s t imuler , q u a n d il r a len t i t son t ro t , et de 

crier dans les rues populeuses : à droi te ! à gau

che ! prenez garde ! auss i , le bou r r iqu i e r por te -

t- i l toujours à la ma in u n e bague t t e de pa lmier , i 

signe et i n s t r u m e n t de sa fonct ion. Quand le 

b a u d e t est rétif, le bou r r iqu i e r frappe à coups 

redoublés ; il c r ie , il se fâche ; mais en s 'adres-

sant à son q u a d r u p è d e , j ama i s il ne p rononce le 

n o m de Dieu. Au res te , le bou r r iqu i e r a le plus 

grand soin de son b a u d e t ; l ' hab i tude de t ro t te r 

avec lui et de pa r tager ses fat igues lui inspire 

u n e sorte d ' a t t a c h e m e n t ; après u n e longue 

course , il dessangle son q u a d r u p è d e , le m è n e 

boire , lui donne à m a n g e r avant de songer à 

a l lumer son chybouk et à faire le kief. E l pu is , le 

maî t re des baude ts a l 'œil ouver t , et s'il savait 

que l'on n 'a pas eu soin de ses bê tes , il pou r ra i t 

b ien à son tour ba t t re le b o u r r i q u i e r négl igent . 

Ces bonnes gens t i ennen t n a t u r e l l e m e n t à ce que 

leurs baude t s leur r appor t en t beaucoup et du 

rent le plus long temps possible. Aussi t rouve-

t-on au Caire de ces b a u d e t s de louage te l lement 

vieux et usés , qu ' i ls ne c h e m i n e n t qu 'à force de 

coups , et qu ' i l leur arr ive souvent de faire des 

chutes . H e u r e u s e m e n t la ville n 'es t pas pavée, et 

u n e chute sur une t e r r e h u m i d e et sab lonneuse 

offre peu de danger . Quand les bour r iqu ie r s 

conduisent des femmes et s u r t o u t . d e s d a m e s 

eu ropéennes , ils on t pour elles les a t tent ions les 

p lus dél icates : l 'Arabe t ient cel te galanter ie des 

beaux t emps de la civilisation m u s u l m a n e , et 

elle se m o n t r e chez ces j e u n e s garçons c o m m e 

un inst inct n a t u r e l . Le b o u r r i q u i e r est d 'ai l leurs 

p lus sé r ieux par carac tère et moins por té à faire 

des espiègler ies que le gamin de Par i s . 

On c o m p t e : 

Dans la ville du Caire . .. C00O bourriquiers. 

Au Vieux-Caire . . . . . . . •400 — 
A Alexandrie 6(10 -

Total 

ce On voit peu de bou r r iqu i e r s exercer cet te in

dus t r ie p e n d a n t tou te l eu r vie : c'est o rd ina i re 

m e n t le lot des j e u n e s garçons , qu i , par cet 

exerc ice , se développent , se fortifient et devien

nen t capables des t ravaux les plus pén ib les . Bien 

qu ' a t t aché à sa corpora t ion , le b o u r r i q u i e r n'est 

pas t e l l ement à d e m e u r e , qu ' i l ne vous t r ans 

por te sur son b a u d e t d 'une ville à une a u t r e , par 

exemple d 'Alexandr ie au Caire, si vous le payez 

b ien . E n généra l , les corpora t ions de bour r i 

qu ie r s , chamel ie r s , ma r in i e r s , sais, coureurs , 

n 'ob l igent pas les indiv idus qu i en font par t ie à 
séjourner dans le m ê m e lieu. Ainsi , u n bour r i 

quier de Damie t t e peu t t rès-bien aller se faire 

bour r iqu ie r à Alexandr ie , au Caire ; seu lement , 

en passant d 'une ville à l ' au t re , il n ' aura pas af

faire à la m ê m e corpora t ion , aux m ê m e s p r o 

priétaires de baude t s . C o m m e cet te profession 

n 'exige pas un long apprent i ssage , et qu' i l suffit 

d 'avoir de bonnes j a m b e s , de savoir p rendre soin 

d 'un b a u d e t , et de connaî t re la ville et ses en

virons, les corpora t ions de bou r r iqu i e r s se r e 

c ru t en t o rd ina i r emen t d 'enfants de fellahs, qui 

v iennent dans les villes c h e r c h e r à gagner que l 

que argent . C'est quelquefois pour eux un moyen 

de parveni r à une hau t e posit ion sociale. En 

effet, si un b o u r r i q u i e r plaî t à que lque bey, à 

que lque pacha , il le p rend dans sa maison, en 

fait, son domes t ique , son h o m m e d'affaires. 

Quand Mohamed-Ali voulut peup le r ses écoles, 

c'est pa rmi les bour r iqu ie rs qu ' i l fit la presse ; 

on les pr i t à leurs baude t s , au mil ieu des rues et 

des carrefours , p o u r les placer d 'abord dans des 

écoles é lémenta i res , puis dans des écoles de 

m a t h é m a t i q u e s ou de médec ine . » 

Les bour r iqu ie rs sont indispensables aux hab i 

t an t s c o m m e aux é t r a n g e r s ; c h a q u e jou r , on 

leur doit de la reconnaissance , mais chaque j o u r 

aussi ils savent nous faire éprouver des contra-
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rïétés. « C'est un plaisir et u n e désolat ion, dit 

le petit bourgeois , en Egypte , que d'avoir affaire 

à ces âniers . On ne peut ê t re d 'accord avec eux, 

qu'on les appelle bons ou m é c h a n t s , in t ra i tables 

ou serviables, pa resseux ou actifs, polis ou inso

lents ; ils sont un composé de toutes les qual i tés 

et de tous les défauts possibles . » Le voyageur 

les r encon t r e dès qu ' i l m e t pied sur la plage 

d'Alexandrie. Sur chaque place, on les voit avec 

leurs bêtes, du lever j u s q u ' a u couche r du soleil. 

L'arrivée d 'un navire est p o u r eux un événemen t ; 

il s'agit de s ' empare r des nouveaux d é b a r q u é s , 

qui sont, à leurs yeux, des imbéci les . L ' é t r an 

ger est abordé en qua t r e ou cinq langues , e t 

malheur à lui s'il lâche un mot d 'anglais . Une b a 

taille se livre alors au tou r du mi lord , j u s q u ' à ce 

que celui-ci p renne le par t i le plus p ruden t , c e 

lui de m o n t e r à t o u t hasard sur u n âne , et de se 

faire condu i r e au mei l leur hôtel . C'est ainsi que 

lillehm. 

les ân ie rs se m o n t r e n t tou t d ' abord ; mais ce n ' es t 
que quand on est familiarisé avec la langue a rabe 
et q u a n d , au lieu de se servir du mé lange de trois 
ou q u a t r e langues qu' i ls écorchen t , on peu t l eur 
par ler dans leur i d iome , c'est alors s e u l e m e n t 
qu 'on a p p r e n d à les conna î t r e . Rien n 'es t plus 
divert issant que leurs d i scours , et les louanges 
sur tou t qu ' i ls donnen t à leurs bê t e s . 

« Vois-tu, di t l 'un, cet âne q u e j e t'offre, c 'est 
une locomot ive , compare- le à ceux q u e les a u 
t res le p ré sen ten t . Us t o m b e r o n t sous toi ; car ce 
sont des êLres misérables , et toi, tu es un h o m m e 
fort ! Mais le m ien ! — Ce n 'est r ien p o u r lui ; il 
courra avec toi c o m m e u n e gazelle. » — « C'est 
un âne cab i r in , dit l ' au t re ; son grand-père était 
une gazelle et son bisaïeul u n cheval sauvage . 
Allons, cahir in , cours et m o n t r e au ma î t r e q u e 
j ' a i dit la vér i té ! Ne fais pas h o n t e à tes pa ren t s ; 
va, au n o m de Dieu, m a gazelle, m o n h i r o n -

II — 132 
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délie ! » Le t ro i s i ème r enché r i t enco re , et cela 

con t inue jusqu'à ce qu 'enf in on ai t enfourché un 

de ces a n i m a u x . Alors , ce sont des t i r a i l l ements , 

des coups , des poussées avec le b â t o n po in tu , 

p o u r m e t t r e l ' an imal a u galop, et l ' ân ier c o u r t 

de r r i è re , appe lan t , c r i an t , exci tant , applaudis

sant, usan t ses p o u m o n s . « Regarde devant toi ! 

gare à ton dos , ga r e à ton p ied , à d ro i te 1 gare 

à g auche ! gare à ta t è te 1 prends garde 1 un cha

m e a u , un m u l e t , u n cheval ! gare à ta figure, à 
ta m a i n ! écar te - to i , m o n a m i ! laisse-moi pa s 

s e r ! ne t o u c h e pas m o n âne , c o q u i n 1 il vaut 

mieux q u e t o n g r a n d - p è r e . P a r d o n n e , m a î t r e , 

d 'avoir été poussé 1 » Ces cris f rappent con t inue l 

l e m e n t l 'orei l le d u voyageur . On passe ainsi au 

mi l ieu des bê tes et des g e n s , en t re les voi tures , 

les c h a m e a u x p e s a m m e n t cha rgés , les p ié tons , 

e t j a m a i s l 'âne ne p e r d sa bonne volonté , j a m a i s 

il ne s ' a r rê le ; il va a u galop j u s q u ' a u b u t . Le 

Caire est la h a u t e école p o u r tous les ânes . Ce 

n 'es t que là qu'on a p p r e n d à conna î t r e , es t imer 

et a i m e r cet a n i m a l . 

Sonnini ( 1 ) d i t q u e « les ânes de l'Egypte ont 

au mo ins a u t a n t de v igueur que de beau té . Ils 

fournissent a i s é m e n t aux p lus longues courses . 

P lus dur s que les chevaux, et moins difficiles 

su r le choix et sur la quan t i t é de la n o u r r i t u r e , 

on les préfère p o u r les longs voyages à t ravers 

le déser t . La p lupa r t des pè ler ins m u s u l m a n s 

s 'en servent dans la r o u t e longue et difficile de 

la Mecque ; et les chefs des caravanes de Nubie , 

qu i m e t t e n t so ixante j o u r s à f ranchir d ' i m m e n 

ses soli tudes, sont m o n t é s su r des ânes qui n e 

para issent pas fat igués à leur arr ivée en Egypte. 
« La co rne de leurs p ieds est conservée pa r 

des fers m inces et l égers . Ils po r t en t des selles 
en forme d e bâts , a r r o n d i e s , relevées et m o l 

l e m e n t ga rn ie s , s u r lesquelles on se t i en t p lus 

vers la c r o u p e de l ' an imal q u e vers son cou. Les 

é t r ie rs , qu i ont à p e u de chose près la forme de 

ceux de nos selles, sont pet i t s et n ' on t en dessous 

q u ' u n e b r a n c h e ap la t ie , de la la rgeur de trois 

doigts . Les h o m m e s m o n t e n t sur ces selles sans 
housses ; ma i s on ajoute, p o u r les femmes , u n 

tapis p lus ou moins r i che , qui t ra îne ' jusqu'à 
t e r r e . On br ide les â n e s de la m ê m e m a n i è r e que 

les chevaux . . . . E n voyage, on t i en t so i -même 

à la ma in un pet i t m o r c e a u de bois a r m é d'une 
pointe de fer don t on p ique le gar ro t . Il n'est 
pas besoin d ' a t t ache r son âne, lorsque l 'on en est 
descendu. On relève seu lemen t avec îorec les 
rênes de la b r ide , et on les a r rê te à u n anneau 

(I ) Sonnini, Voyage dans la haute et la basse Egypte. 
Paris, an VII, t. II, p . 357. 

fixé sur le devant du bât ; ce qui suffit, en lui 
gênan t la t ê te , p o u r qu' i l res te p a t i e m m e n t en 

place. 

« Quoique les Arabes ne p r e n n e n t pas , pour 

conserver la race de leurs ânes , tou t à fait la 

même pe ine q u e celle qu ' i l s appo r t en t à la p e r 

fection de leurs chevaux , il est néanmoins vrai 

de d i re q u e nul le pa r t les ânes ne sont mieux 

soignés q u ' e n Arabie et en Egypte. On les panse 

et on les lave r é g u l i è r e m e n t ; aussi, leur poil 

est il poli , doux et lus t ré . Leur n o u r r i t u r e y est 

la m ô m e que celle des chevaux , c ' es t -à -d i re 

qu 'e l l e consis te o r d i n a i r e m e n t en paille hachée , 

en orge e t en pet i tes fèves. 

« Les p lus beaux ânes qui se voient au Caire, 

v iennent de la h a u t e Egypte e t de la Nubie . 

Lorsqu 'on r e m o n t e le Nil, on s 'aperçoi t de l 'in

fluence du c l imat sur ces a n i m a u x , qui sont de 

la p lus grande beau t é dans le Saïd , tandis que 

vers le Delta ils sont infér ieurs en tous points . 

Tan t il est vrai q u e c'est au concours d 'une 

g rande cha l eu r et d ' une ex t r ême sécheresse 

qu ' i ls doivent leurs qua l i t és . Ils ne sont que 

méd ioc re s dans les pays h u m i d e s q u o i q u e t rès-

chauds ; car, dans l ' Inde , et m ê m e dans les 
part ies les plus mér id iona les de la presqu ' î le , 

c ' es t -à -d i re dans les r ég ions plus voisines de l'é-

q u a t e u r , mais en m ô m e t e m p s p lus h u m i d e s que 

l 'Arabie, la Nub ie et la T h é b a ï d e , les ânes sont 

pet i ts , lourds , faibles et mal faits. 

« D 'après les br i l lantes qual i tés des ânes de 

l'Egypte, il ne pa ra î t r a pas su rp renan t qu ' i ls y 

a ient été u n objet de luxe . L 'opu lence s 'at tachait 

à en n o u r r i r du plus hau t prix. E n Orient , ils ont 

é té , dans tous les t emps , du n o m b r e des an imaux 

les plus es t imés . Us é ta ient une por t ion des ri

chesses des anciens pa t r i a r ches , c o m m e ils font 

encore par t ie des t r o u p e a u x q u e les peuples 

n o m a d e s des m ê m e s cont rées on t con t inué à y 

élever. » 

Quant à n o t r e âne , on p e u t lui app l ique r les 

paroles d 'Oken. « L ' â n e d o m e s t i q u e , d i t - i l , a été 

t e l l ement dégradé par les mauva i s t ra i tements 

qu' i l ne ressemble plus à ses ancê t r e s . Il est plus 

pet i t , il a u n e cou leu r gris cendré plus t e r n e ; 

ses oreilles sont plus longues et p lus molles . Le 

courage s'est c h a n g é en en tê t emen t , la vélocité 

en l en teu r , la vivacité en paresse, la p rudence 

en sottise, l ' amour de la l iberté en pa t ience , le 

courage en rés ignat ion aux coups . » 

:< L ' âne d o m e s t i q u e , dit Schei t l in ( I ) , est plus 

in te l l igent que sût ; mais dans son inte l l igence, 

(l) Scheitlin, Versuch einer vollständigen Thierseelen-
Kunde. Stuttgart!, 1840. 
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il y a moins de b o n h o m i e q u e dans celle d u 

cheval ; c 'est de la ruse et de la finesse qu i se 

munifeslent su r tou t par ses capr ices et son entê

tement . Bien que nê d ' un esclave, il est gai dans 

sa jeunesse et a ime les g a m b a d e s , c o m m e t o u t ce 

qui est j e u n e ; de m ê m e que l 'enfant , il ne prévoit 

pas son tr iste et misérable sort . Adul te , il doit 

t irer des cha r s , por te r des fardeaux : il se laisse 

dresser faci lement , ce qu i est une preuve d ' intel

ligence ; il doit , en efïet, en t r e r dans les volon

tés d 'un au t re ê t r e , de l ' h o m m e . Le veau n'a ja

mais assez d ' in te l l igence p o u r y arr iver , et le 

poulain m ê m e n e voit pas d ' ahord ce qu 'on lui 

veut. Sa pat ience à p o r t e r des fardeaux n 'es t 

pas de la bonne vo lon t é ; et à peine est- i l déhar -

rassé, qu ' i l se rou l e pa r t e r r e , et fait en t end re 

sa voix épouvantable . L ' ins t inct musica l doit lui 

faire complè t emen t défaut . 

• « Son pas est t rès-sûr . T a n t ô t il ne veut plus 

avancer, t an tô t il s ' empor te . Il faut c o n s t a m m e n t 

regarder ses orei l les ; ca r il les agite cont inue l 

lement et expr ime ainsi ses pensées . Les coups 

sont impuissants à le faire a v a n c e r ; il les d é d a i 

gne et fait preuve à la fois et d ' en t ê t emen t et d ' in

sensibilité. Il conna î t son gard ien , mais j ama i s 

il ne s 'attache à lui c o m m e le cheval . 11 cour t 

cependant à sa r e n c o n t r e et t é m o i g n e q u e l q u e 

plaisir. Il est à r e m a r q u e r combien l ' approche 

d'un c h a n g e m e n t de t e m p é r a t u r e l'affecte ; il 

laisse pendre la t ê te , ou bond i t de gaie té . 

« Nous pouvons sauver l ' honneur de l 'âne en 

disant qu ' i l est suscept ible d ' app rendre b ien des 

choses qu 'on enseigne o r d i n a i r e m e n t au cheval . 

Il est des enfanls qui a p p r e n n e n t plus difficile

ment, mais m i e u x et d 'une façon plus d u r a b l e ; 

tel est l ' âne . On d o n n e des courses d ' â n e s ; on 

lui enseigne à f ranchir des cerceaux , à t i r e r le 

canon; il saute t rès -b ien , il ne s'effraye pas . Ou 

peut le dresser à m a r c h e r en mesure , à danser , à 

Ouvrir des por tes , en se servant de sa b o u c h e 

comme d'une m a i n ; à m o n t e r et à descendre 

des escaliers ; à dés igner la personne la plus 

belle, la plus âgée, la p lus a i m é e ; à r econna î t r e 

l'heure à une m o n t r e ; à ind iquer , e n f rappant 

du pied, le n o m b r e de points d ' une car te ou 

d'un dé ; à r é p o n d r e oui ou non aux quest ions de 
son maî t re , en b ran lan t la t ê t e . 

• « L 'expression de ses t ra i ts est par t icu l iè re , et 

ra rement le p inceau l'a bien r ep rodu i t e . P resque 

toujours on oubl ie dans les pe in tures ce qu'i l y 

a en lui de vé r i t ab lement â n e . La forme de sa 

tête rappelle celle du cheval , mais son regard 

diffère cons idérab lement de celui de son congé

nère. » 

Du res te , il y a loin du mépr i s a b s u r d e q u e 

cer tains fabulistes, — d 'accord avec le vulgai re 

— ont r épandu sur le ca rac tè re de l ' âne , a u r e s 

pect q u e Sterne professait pour ce t te c r é a t u r e : 

« J e ne puis , d i t - i l , f rapper ce t a n i m a l . Il y a 

u n e telle pa t ience , une telle rés ignat ion écr i te 

dans ses regards et dans son m a i n t i e n ; t ou t cela 

pla ide t e l l emen t p o u r lui q u e cela m e d é s a r m e . 

C'est au poin t que j e n ' a ime pas à lui pa r le r 

m a l h o n n ê t e m e n t . Au con t r a i r e , quand je le r e n 

cont re , n ' i m p o r t e où, dans la ville ou dans les 

c a m p a g n e s , a t t aché à u n e c h a r r e t t e ou sous des 

pan ie r s , en l iberté ou en se rv ' tude , j ' a i tou jours 

q u e l q u e chose de civil à lui d i re . C o m m e m o n 

imagina t ion travai l le p o u r saisir ses réponses pa r 

les t ra i t s de sa con t enance ! » 

Tous les sens de l 'âne sont hien développés , et 

en par t icu l ie r l 'ouïe . « Un â n e de Char t r e s , di t 

J . F rank l in (1), avait c o u t u m e d'aller au c h â t e a u 

de Guervil le, où l 'on faisait de la m u s i q u e . Le 

p ropr i é t a i r e de ce châ teau étai t u n e d a m e q u i 

avait u n e excel lente voix. Toutes les fois qu 'e l le 

commença i t à chan te r , l ' âne n e m a n q u a i t j a m a i s 

de s ' approcher tout près des fenêtres , et là, il 

écoula i t avec u n e a t t en t ion s o u t e n u e . U n j o u r 

q u ' u n m o r c e a u de m u s i q u e venai t d 'ê t re exécuté , 

— u n m o r c e a u qui plaisait sans doute plus à 

not re d i le t tan te que tous ceux qu ' i l avait en

tendus j u s q u e - l à , — l 'animal qu i t ta son poste or

dinai re , en t ra sans cé rémonie dans la c h a m b r e , 

el pour a jouter ce qui m a n q u a i t , selon lui , à 

l ' a g r é m e n t du concer t , se m i t à bra i re de tou tes 

ses forces. » 

Après l 'ouïe , la vue est le sens le plus déve

loppé, pu i s l ' odora t ; son t o u c h e r para î t t r è s -

bo rné et son goû t n 'es t pas pa r t i cu l i è r emen t dé

veloppé, ce qui le r e n d mo ins difficile q u e le 

cheval . 

Son inte l l igence n 'es t pas aussi b o r n é e q u ' o n 

veut h ien le c ro i re . P y t h a g o r e avait t rouvé le 

moyen de faire par signes la conversa t ion avec 

ses ânes . Heinsius raconte le fait suivant : « 11 y 

a que lques années , qu ' un de mes amis , voyageant 

en Italie et se t rouvan t dans un bois au c o u c h e r 

du soleil, fit r encon t r e d ' un de ces j oueu r s de 

gobelets qui vont de ville en ville avec tou tes 

sortes d ' a n i m a u x qu' i ls on t dressés à cer ta ins 

exercices. L ' âne m a r c h a i t g ravemen t à la tê te 

du t roupeau : le ba ladin de c a m p a g n e lui cr ie 

de s 'a r rê ter , il s 'arrê te ; d ' écou te r , il d resse les 

oreilles et écou le . Il ne lui m a n q u e plus q u e de 

vous r é p o n d r e , lui di t m o n ami . Aussi tôt l ' âne 

( l ] F r a n k l i n , la Vie des animaux, t. I I . 
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r épond i t , en effet, à hau te et inlell igible voix : 

m o n inc rédu le n 'en fait que r i r e ; mais p o u r le 

confondre , le j o u e u r de gobelets j e t a les carac

tères des v ing t -qua t r e let t res de l ' a lphabe t ; l 'âne 

les r amasse , et sans se t r o m p e r , il m o n t r a à 

m o n ami du pied ou de la pa t t e ces m o t s dispo

sés en ordre : Vous n'êtes qu'un sot. Alors il r i t à 

son t o u r de toutes ses forcvs, avec tous les au t re s 

a n i m a u x et le baladin l u i - m ô m e . Mais l ' incré

dule dont je vous pa r le , loin de suivre l eur 

exemple , se fâche encore toutes les fois qu'i l nous 

raconte cel te h is to i re (1). » 

L 'âne a u n e excel lente m é m o i r e et un r e m a r 

quab le inst inct des l i e u x ; il r e conna î t le chemin 

qu ' i l a u n e fois p a r c o u r u . 

« En m a r s 181 G, dit J . F rank l in (2), un âne qui 

étai t la p ropr ié té du capi ta ine Dundas , avai t été 

cha rgé à Gibraltar pour l'île de Malte, sur la 

frégate Ister. Le vaisseau ayant touché des bancs de 

sable , vers la poin te de Gat, à q u e l q u e d is lance 

du r ivage, l.'àne fut je té par -dessus le b o r d p o u r 

lui d o n n e r u n e chance de regagner la t e r re . Le 

sort du pauvre an imal était dép lorab le ; c a r la 

m e r s'enflait si t e r r i b l emen t et à u n e telle h a u 

t eu r , q u ' u n e b a r q u e qui avait qu i t té le navire 

fut p e r d u e . Quelques j o u r s après , l o r squ 'on o u 

vrit , le ma t in , les por tes de Gibral tar , l 'âne se 

présenta de lu i -môme p o u r ôtre admis dans l ' é 

cur ie de M. W e e k s , un négoc ian t de la ville. Va-

liante, c'était le n o m de l 'animal , avait déjà o c 

cupé ce local. Quelle fut la surpr i se de cet 

h o n n ê t e m a r c h a n d 1 1 1 s ' i tnag nai t que , pour u n e 

raison ou une au t r e , l 'âne n 'ava i t j a m a i s é té 

c h a r g é à bo rd de Y Ister. Au r e tou r du navire , le 

mys tè re s 'éclaircit. Non- seu lemen t , Valianle avait 

nagé sain et sauf vers le r ivage, mais sans 

gu ide , sans compas , sans car ie géograph ique , il 

avait t rouvé sa rou t e depuis la pointe de Gat 

j u squ ' à Gibral tar , une d is tance de plus de deux 

cents mil les , qu ' i l n 'avait j ama i s p a r c o u r u e avan t 

cet te aventure . C'est p o u r t a n t une cont rée m o n 

t agneuse , difficile, en t recoupée de cours d 'eau. 

La cour te pér iode de t e m p s dans laquel le ce 

voyage a été accompl i , m o n t r a i t bien que l ' ani 

mal n e s'était po in t écarté du dro i t chemin . « 

: Que lque s lupide qu ' i l paraisse , l 'âne est lin et 

ru sé , et nu l l emen t aussi doux qu' i l en a l 'air. Jl 

fail souvent p reuve d 'une astuce in fe rna le ; il 

s 'arrê te sub i tement , les coups ne peuvent le faire 

avancer , il se roule par t e r r e avec son faix, il 

mord et donne des coups de p ied . P lus ieurs n a 

tura l is tes croient que la cause en est due à son 

( i ) lleiusius, ioc. cit., p. 1 3 7 . 
(.') J. Fiauklin, la Vie des animaux, t. II, p. 128. 

o u ï e ; q u e le b r u i t l 'assourdit et l'effraye, quoi

qu ' i l n e soit d 'o rd ina i re n u l l e m e n t peureux , 

mais bien capr ic ieux . 

L ' âne est cur ieux à observer dans les endroi ts 

infestés par les bê tes féroces. C'est u n plaisir, 

ou u n e misè re , c o m m e on voudra , q u e de par 

cour i r à â n e les passages des m o n t a g n e s de l 'Ha-

besch . 11 semble qu 'à c h a q u e ins tan t un danger 

le m e n a c e . Il por te la tê te de tous côtés , se dé

t o u r n e avec inquiéLude vers u n r o c h e r qui peut 

servir de re t ra i te à u n e n n e m i ; c h e r c h e à voir 

t ou t le pays au-dessous de lui , se dresse subi

t e m e n t , r ega rde deci delà, est agi té par mille 

pensées . Si l 'odorat vient conf i rmer ce que son 

oreil le a pressent i , c 'en est fini de sa t r anqu i l 

lité : il ne veu t plus qu i t te r la p lace . A cet en

droi t m ê m e , p e u t - ê t r e , a passé dans la nu i t un 

lion, u n léopard, u n e h y è n e ! L ' âne flaire, re 

garde , écoule ; ses oreilles se t o u r n e n t et se re 

t o u r n e n t ; il ne bougera pas , si que lqu ' un n e le 

p r écède . Ce n 'es t qu 'a lo rs qu ' i l m a r c h e r a , car 

il est assez fin p o u r savoir q u e c'est celui-ci qui 

t o m b e r a le p r e m i e r sous les griffes du carnassier . 

Dans ses voyages, l 'âne a besoin de pouvoir dis

poser de tous ses sens. Lu i bande- t -on les yeux, 

lui b o u c h e - t - o n les oreil les, il ne m a r c h e p lus . 

L ' a m o u r seul peut lui faire t ou t s u r m o n t e r ; j ' a i 

vu un vieil âne , aveugle , des t iné à servir de p â 

tu re aux vau tours au h a u t d 'une m o n t a g n e de 

l 'Espagne , qu ' on ne pu t condu i re à des t ina t ion 

qu ' en faisant m a r c h e r u n e ânesse devant lui. 

L 'odora t lui servait de gu ide , et il suivit son 

amie . 

. L ' âne est t rès-sobre ; il se con ten te de la nou r 

r i t u r e la plus mauva i se , du fourrage le plus pau

vre . L 'herbe et le foin, q u ' u n e vache laisse avec 

déda in , q u e le cheval m ê m e refuse de m a n g e r , 

lui sonl encore des f r iandises ; il a ime les cha r 

dons et les p lantes épineuses . Ce n 'es t q u e p o u r 

sa boisson qu ' i l est difficile : j a m a i s il ne boira 

u n e eau sale. El le peu t ê t r e salée, a m è r e , il faut 

qu 'e l le soit p r o p r e . Dans le déser t , l 'âne cause 

souvent beaucoup d ' e m b a r r a s ; quel le que soit 

sa soif, il ne veut pas boire de l 'eau t roub le des 

ou t r e s . 

Chez n o u s , les ânes sont en r u t à la fin du 

p r i n t e m p s et au c o m m e n c e m e n t de l 'été. Dans 

le Midi, ils le sont tou te l ' année . L 'é talon d é 

clare son a m o u r à l 'ânesse par ses b ra iements , 

qu ' i l r épè te c inq ou six fois et qu ' i l fait suivre 

d 'une douzaine de soupi rs . C'est là u n e déclara

t ion à laquel le une ânesse ne saurai t rés is te r ; elle 

agit m ê m e sur des r ivaux. D 'un a u t r e cô té , dès 

q u ' u n e ânesse fait en t endre sa voix, c'est un sou-
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lèvement p a r m i tou te la gent as ine. L 'é ta lon le 

plus voisin se sent flatté de ce que des sons si doux 

lui soient adressés ; il se croi t obligé d'y r épondre 

et brait de toutes ses forces. Un second, un t roi 

sième, un qua t r i ème , un d i x i è m e l ' i m i t e n t ; tous , 

sans exception, se m e t t e n t à b ra i re à vous r e n 

dre sourd ou à mo i t i é fou. Es t - ce là un vrai t é 

moignage d ' a m o u r ? es t -ce plaisir de c r i e r ? J e 

laisse la quest ion i r réso lue . Il est ce r t a in , dans 

tous les cas, q u ' u n seul âne peu t en t r a îne r tous 

les autres à b ra i r e . Les âniers du Caire sem

blent t rouver u n grand plaisir à en t end re la voix 

de leurs an imaux ; ils les exci tent à pousser leurs 

hi-han formidables, en imi t an t l 'âne ; ils cr ient 

quelquefois hi, hi, l ' âne se charge d 'achever , les 

autres lui r é p o n d e n t et leur jo ie est au c o m b l e . 

Environ onze mois , ou deux cent quat re-v ingt -

dix jours après la saill ie, I 'ânesse m e t has u n 

petit, t r è s - r a r e m e n t deux. L 'ànon naî t les yeux 

ouverts, sa m è r e le lèche avec tendresse , et au 

bout d 'une d e m i - h e u r e , lui d o n n e déjà à t é t e r . 

A cinq ou six m o i s , elle peu t le sevrer ; mais 

l'ânon suit sa m è r e encore long temps . Pendan t 

sa jeunesse, il ne réc lame a u c u n soin pa r t i cu 

lier ; comme ses pa ren t s , il mange tou t ce q u ' o n 

lui présente. Peu sensible aux influences a t m o 

sphériques, il est r a r e m e n t ma lade . C'est un a n i 

mal qui est vif et qui t r adu i t sa gaieté par ses 

bonds et ses gambades . 11 cour t avec jo ie Su-

devant des au t res ânes ; il s 'habi lue aussi à 
l 'homme. Quand on veut le séparer de sa m è r e , 

on éprouve de la difficulté des deux côtés. Tous 

deux résistent, et t émo ignen t de leur dou l eu r 

par leurs cris et leur inqu ié tude . En cas de dan 

ger, la femelle défend son petit avec courage , se 

sacrifie pour lui , mépr i se le feu et l 'eau p o u r le 

sauver. 

A deux ans , l ' ânon est a d u l t e ; mais ce n 'es t 

qu'à trois ans qu'i l a toutes ses forces. 

Même en le faisant travailler d u r e m e n t , l 'âne 

peut a l te indre un âge assez a v a n c é ; on en a vu 

arriver à 40, S0 et m ô m e 56 ans . 

En Arabie, en Perse , en Egypte , en Libye, en 

Numidie, l 'âne vit j u s q u ' à 33 ans , tandis qu ' en 

Europe il ne dépasse guère sa douz ième ou 

sa quinzième a n n é e . 

E r r e u r s e t p r é j u g é s . — La r e n c o n t r e d ' une 

ânesse a toujours por té b o n h e u r , si n o u s en 

croyons Florus , P y r r h o n , u n e infinité de sages. 

C'est la vue d 'un âne qu i annonça à Alexandre 

la conquête de l 'As ie ; à Marius la défaite des 

Cimbres et des T e u t o n s ; à Augus te l ' empi re de 

l'univers. 

La tête d 'un âne garan t i t de la grê le le c h a m p 

où elle est déposée : p ropr ié té mervei l leuse , d é 

couver te par T a g è s , au rappor t de Columel le . 

Sa peau a la m ê m e ver tu selon Empédocle," et 

c 'est pour cet te raison qu 'on en a fait des ou t res 

toujours favorables aux grains qu 'e l les recè len t . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La v iande la plus d é 

l icate p o u r Mécène , au dire de Yar ron , é ta i t 

celle de l 'âne. 

E n F r a n c e , on aba t un n o m b r e cons idérable 

d 'ânes p o u r en faire du saucisson. 

L 'usage du lait d'ânesse, si généra l m a i n t e n a n t 

en E u r o p e , et que r e c o m m a n d e n t tous les m é d e 

cins aux personnes épuisées et aux poi t r ines dé 

licates, fut i n t rodu i t en F r a n c e pa r u n juif, voici 

c o m m e n t : F ranço i s I " étai t très-faible ; ses fa

t igues guer r iè res et ses excès l 'avaient rédui t à 
un é ta t de l angueur qu i s 'aggravait tous les j ou r s : 

les r emèdes n 'y changea ien t r ien . On par la alors 

au roi d 'un juif de Constant inople qui avait la 

répu ta t ion de guér i r ces sor tes de maladies . 

François I " o rdonna à son ambassadeu r en T u r 

qu ie , de faire venir à Par i s ce doc teu r Israélite, 
quoi qu'i l en dût coû te r . Le médec in juif arr iva et 

n ' o rdonna q u e d u lait d ' ânesse ; ce r e m è d e doux 

réuss i t t rès-bien au m o n a r q u e , e t tous les cour t i 

sans s ' empressè ren t de suivre le m ê m e rég ime . 

É r a s m e ne croyai t pas aux goûts mus i caux de 

l 'âne ; mais il dit que si l 'âne con t r ibue peu à 
l ' h a rmon ie p e n d a n t sa vie, il la se r t g é n é r e u s e 

m e n t après sa mor t , en lui fournissant les me i l 

leures p eau x qui exis tent p o u r faire les grosses 

caisses, et les mei l leurs tibias p o u r fabriquer 

les c lar inet tes (tibia). 

Les courses d 'ânes sont f réquentes en Ital ie et 

dans le mid i de la F r a n c e . 

« A u g m e n t e r le n o m b r e des espèces des a n i 

maux ut i les , dit Sonnin i (1), ou , ce qui est la 

m ê m e chose , les perfect ionner afin de les r e n d r e 

plus uti les, c'est mul t ip l i e r les avantages et les 

ressources de l ' économie p u b l i q u e et domes t i 

que . Si , sans r ien dis t ra i re de nos soins p o u r le 

cheval , nous da ignions faire que lque a t ten t ion 

à l ' âne , q u o i q u e placé pa r la n a t u r e au second 

échelon , nous ne pour r ions qu 'y gagner . P o u r 

a t t e indre ce b u t d 'ut i l i té , il faudrai t croiser les 

races . Des ânes a rabes ou égypt iens p rodu i r a i en t , 

avec nos ânesses , des individus plus forts et p lus 

beaux , l e sque l s , croisés de n o u v e a u , d o n n e r a i e n t , 

avec le t emps et des soins, une race d ' an imaux 

dis t ingués qui , à raison de l ' économie , convien

dra ient au plus grand n o m h r e , et qu i ne sera ient 

po in t sans a g r é m e n t . 

( I ) Sonnini, Voyage dans la haute et la basse Egypte. 
Paris, an VII, t. il , p. 359. 
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Les Mulets. 

L ' a c c o u p l e m e n t de l 'âne vu lga i re avec la j u 

m e n t , e t celui du cheval avec l ' ânesse , donnen t 

lieu à des p rodu i t s mix tes , m a i s géné ra l emen t 

inféconds ou d ' u n e fécondité excess ivement r e s 

t r e in t e et b o r n é e . 

Le p rodu i t de l 'âne et de la j u m e n t est le mulet. 

L ' a u t r e p rodu i t , celui d u cheval et de l 'ânesse, 

est le b a r d e a u . 

LE MULET PROPREMENT DIT. — JSINUS 
VVLGJRIS MVLUS. 

Das Maullhier. 

Caractères. — Sa tail le égale p r e s q u e celle 

d u cheval : elle varie de l m , 4 5 à lm,G5. Il se r ap 

p r o c h e de sa m è r e , pa r le v o l u m e du corps , pa r 

la forme de l ' enco lu re , de la c roupe , des han 

ches , p a r l 'uni formité de sa robe et pa r les 

den ts ; et il a, c o m m e l ' âne , u n e t ê t e grosse et 

c o u r t e , de longues orei l les , des j a m b e s sèches , 

des cuisses méd ioc re s , la q u e u e fa ib lement po i 

lue à la rac ine , et des sabots é t roi ts . 

L ' e n c o l u r e du m u l e t peut être p lus ou moins 

longue , plus ou mo ins épaisse, ma i s elle est in

va r i ab l emen t py ramida le . Son poi t ra i l est t ou 

j o u r s souple , et la par t ie infér ieure d e ses m e m 

b re s n e s'infiltre j a m a i s , quel le q u e soit la du rée 

de la s tabula t ion ; ses ap lombs son t aussi r égu

liers q u e ceux du cheva l . 

L a femel le , que l 'on n o m m e mule, est p lus 

es t imée q u e le m u l e t p o u r tous les services, aussi 

son pr ix est-il toujours p lus élevé. 

Dans la major i té des cas, la cou leur de la robe 

est donnée par le p è r e . 

1 E BARDEAU — AS1XUS VULGAIIIS IIJNNUS. 

Dtr Maulesel. 

Caractères. — Il est plus pe t i t q u e le m u l e t 
p r o p r e m e n t di t et n ' a poin t les formes aussi élé
g a n t e s ; l ' enco lu re est plus m i n c e , le dos p lus 
t r a n c h a n t , la c r o u p e plus po in tue e t plus avalée. 
Il a la tê te plus l ongue , les oreil les p lus cour t e s , 
les j a m b e s p lus fournies et la q u e u e b e a u c o u p 
m o i n s n u e q u e l ' âne . Il h e n n i t c o m m e le cheval . 

Les mu le t s on t é té ob tenus des les t e m p s les 

p lu s anc iens . E n généra l , ils t i e n n e n t plus de la 

m è r e q u e du p è r e ; ma i s ils on t p lus les m œ u r s 

de celui -c i q u e de celle-là. 

Le c ro i semen t e n t r e l 'âne e t le cheval ne se 

fait j a m a i s v o l o n t a i r e m e n t ; il faut de tou te né

cessité l ' in te rvent ion de l ' h o m m e . Les ânes et 

les chevaux qu i vivent en l iber té , t émoignen t 

l ' un p o u r l ' au t r e une ha ine qu i va ju squ ' à faire 

na î t r e des comba t s a c h a r n é s . Il faut donc cer

ta ins artifices p o u r ob ten i r des croisements . 

L ' â n e étalon s 'accouple fac i lement avec la j u 

m e n t , ma i s celle-ci ne s 'uni t pas aussi a isément 

avec lu i , ni l 'é talon avec l ' ânesse . D'ordinaire , 

on b a n d e les yeux à la j u m e n t qu i doit ê t re saillie 

par l 'âne, afin qu 'e l le ne puisse le voir ; on lui 

m o n t r e u n beau cheval , et , au dern ie r momen t , 

on le r emplace pa r l 'âne. Il faut agir de même 

avec l 'é talon. 

Il est p lus facile de faire se croiser des an imaux 

qui sont hab i tués depuis l ong t emps l 'un à l'au

t r e , e t qui ont p e r d u que lque chose de l eu r aver

sion innée . Les anciens Romains veil laient déjà 

à ce q u e les chevaux et les ânes dest inés à p ro 

du i re des m u l e t s , vécussent cont inuel lement 

e n s e m b l e . Les Espagnols , les Amér ica ins du Sud 

agissent enco re de m ê m e . On d o n n e les jeunes 

ânons , peu de j o u r s après leur na issance , à des 

j u m e n t s qu i al lai tent ; dans la p lupar t des cas, 

l ' a m o u r m a t e r n e l est plus fort chez elle que leur 

r é p u g n a n c e innée p o u r les ânes . En peu de temps, 

elle est t rès -a t tachée à son nour r i s son , et réci

p r o q u e m e n t ; celui-ci peut m ê m e a r r i v e r a pré

férer les chevaux à ses semblables . Dans l 'Amé

r i q u e du Sud, il est des ânes étalons que l 'on ne 

peu t parveni r à accouple r avec des ânesses. 

La condu i t e de ces ânes élevés par des j u m e n t s 

est pa r t i cu l i è re . Les Amér i ca ins du S u d aban

d o n n e n t leurs ânesses dans les p â t u r a g e s ; ils 

laissent aux étalons la condui te des t roupeaux , 

et ils s 'en acqu i t t en t à mervei l le . Il n ' en est 

pas de m ô m e de ceux élevés pa r les j u m e n t s : 

ils sont p a r e s s e u x ; a u lieu de p r en d re la tête de 

la b a n d e , ils la suivent , se m ê l e n t a u x ânesses, 

che r chen t à s 'en faire so igner . On est forcé de 

d o n n e r aux j u m e n t s dest inées à la p roduc t ion des 

mu le t s , des chevaux hongre s p o u r les conduire . 

Dans l 'élève des mule t s , les bons soins donnés 

à la femelle p le ine , cons t i tuen t la pr inc ipale 

condi t ion à r empl i r ; ca r les avor t emen t s sont 

faciles, et j a m a i s il n 'y en a plus que dans ces 

cas . La j u m e n t por te le m u l e t un peu plus long

t e m p s q u e son poula in . Le m u l e t nouveau-né est 

moins fort sur ses j a m b e s que le jeune cheval, 

et sa croissance est plus lente . Avant qua t re ans , 

on ne peu t le me t t r e au travai l ; ma i s , pa r contre , 

il ga rde tou te sa force j u s q u ' à vingt , t r en te et 

m ê m e q u a r a n t e ans . U n voyageur par le d 'un 

m u l e t âgé de 52 ans , et u n a u t e u r romain fait 

m e n t i o n d 'un m u l e t d 'Athènes qui aura i t a t teint 

l 'âge de 80 ans . 
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Les mule t s réunissent en eux toutes les 

qualités des pa ren t s . Ils on t la sobr ié té , la pa

tience, le pas sûr et doux de l 'âne, la force et 

le courage du cheval . Dans les mon tagnes , ce 

sont des an imaux ind i spensab le s ; ils sont aux 

Américains du Sud, ce que le c h a m e a u est aux 

Arabes. Un bon mule t por le une cha rge de 

ISO k i logrammes , et p a r c o u r t p rès de 50 k i 

lomètres par j o u r . E t m ê m e après u n long 

voyage on voit à peine ses forces baisser, quoi

qu'on ne lui d o n n e qu 'une mince n o u r r i 

ture, dont un cheval n e voudra i t pas. Aussi un 

cavalier peu t , en tou te sûreté , se confier à son 

mulet dans les endroi t s les plus pér i l leux. En 

Espagne, le m u l e t sert surtout, c o m m e hôte de 

trait, et l'on y paye u n e pai re de bonnes mules 

aussi cher qu 'une paire de chevaux. L 'Espagnol 

est fier de ses mules , il les pare de toutes sortes 

d'objets br i l lants , de roset tes et de h a r n a c h e 

ments rouges, de tapis chamar r é s ; et cependan t 

il ne les traite pas toujours b ien . Il l eur donne à 

boire et à mange r en abondance , mais exige 

d'elles presque l ' impossible , et si une m u l e n ' a c 

complit pas i m m é d i a t e m e n t ce qu'i l lui d e m a n d e , 

il la roue de coups de bâ ton , de coups de pied 

et même de coups de c o u t e a u . Un voyage dans 

une malle-poste espagnole est un véritable voyage 

infernal. Cinq paires de mules sont at telées l 'une 

devant l 'autre ; su r la m u l e de flèche est le pos

tillon, sur le siège est le cocher , a r m é d 'un long 

fouet, et près de lui un mule t i e r , avec u n fort 

gourdin. Chaque m u l e t a son nom, qu ' on lui 

apprend d 'une man iè re un peu cruel le . L ' an imal 

est at taché à un po teau , e t r e t enu en out re par 

un homme v i g o u r e u x ; une d e u x i è m e pe r sonne , 

armée d 'un g rand fouet, r o u e de coups la ma l 

heureuse b o t e en lui cr iant son nom aux orei l les . 

Au bout d 'un q u a r t d ' h e u r e , on dé tache le 

baptisé, et on lui donne à m a n g e r ; le l ende

main, seconde leçon, et ce n 'es t guère q u ' a u hu i 

tième ou dixième jour q u e le m u l e t est com
plè tement dompté et soumis . Quand il en tend 

son n o m , il pense aussi tôt au t r a i t emen t qu'i l a 

eu à subir chaque fois qu ' on le p r o n o n ç a i t ; il 

couche les oreilles en a r r iè re et se m e t a cour i r . 

Les noms que l 'on donne aux mule t s sont t rès-

nombreux et var ient suivant les provinces . Ceux 

de Francès (Français) , Ingks (Anglais), Generala 
(générale), Coronela (colonelle), Valerosa (coura

geuse), Plalera (argentée) , sont t rès en faveur. 

Jusque dans ces dern iers t e m p s , on a c ru que 

les mulets é ta ient inféconds. Cela est vra i , mais 

pas d 'une man iè re absolue . Si le m u l e t est i m 

propre à la r ep roduc t ion , la mu le est except ion

ne l l ement suscept ible de p r o d u i r e , lorsqu 'e l le est 

fécondée non plus par Je baude t , mais par le che

va l ; s eu lemen t le p r o d u i t , dans nos cont rées du 

mo ins , est r a r e m e n t viable, e t le p lus ord ina i re 

m e n t la gestation se t e r m i n e d 'une man iè re 

p r é m a t u r é e , par u n avor lcment . Déjà dans les 

t emps anc iens , on connaissai t des exemples de 

mule t s , de chevaux et d 'ânes féconds ; mais on 

les a passés sous si lence le plus souvent , car on 

les r ega rda i t c o m m e le résul ta t d 'un sort i lège 

ou d'influences mys té r ieuses . 

• Nous n 'avons à citer en E u r o p e que quel

ques exemples de fécondité des m u l e t s . Le p r e 

m i e r cas connu se produis i t à R o m e en 1527. 

E n 1762, à Valence (Espagne) , u n e belle mu le 

b r u n e fut croisée avec u n magni f ique anda lou 

gr is , et l 'année suivante , après u n e gestat ion 

n o r m a l e , elle m i t bas un beau poula in roux , à 

c r in iè re noi re , qu i avait t ou tes les qual i tés d 'un 

bon cheval de race , étai t ex t r ao rd ina i r emen t vif 

et pu t ê t re mon té à deux ans et demi . La m ê m e 

m u l e , accouplée avec le m ê m e pè re , m i t enco re 

bas q u a t r e au t re s poula ins , tous aussi b eau x q u e 

le p r emie r . A Oet t ingen, en 1739, u n e m u l e eu t 

de m ê m e d 'un cheval un poula in mâle , qu i r e s 

sembla i t t o u t à fait à un cheval , sauf que ses 

oreilles avaient plus de l o n g u e u r . Un au t r e p o u 

lain, né d 'un cheval e t d 'une m u l e , n a q u i t en 

Ecosse , mais il fut aussi tôt t ué pai les paysans 

qu i le r ega rda ien t c o m m e u n m o n s t r e . Il y a 

p lus ieurs observat ions récen tes qui m e t t e n t ho r s 

de doute la fécondité du mu l e t . 

I n d u s t r i e m u l n s s i ì r e , é l è v e . — La p r o d u c 

t ion du m u l e t donne l ieu, dans que lques provin

ces de la F r a n c e , à une indus t r ie par t icul ière 

t rès - lucra t ive , dite industrie mulassière : c 'est 

p r inc ipa l emen t dans le Po i t ou qu 'e l le s 'exerce. 

« L ' indust r ie d u Poi tou , dit Guy de Char-

nacé (I) , qui a p o u r b u t la p roduc t ion du m u l e t , 

est une des b r a n c h e s les plus i m p o r t a n t e s de la 

fortune agricole de la F r a n c e . 

« Quelques au teurs font r e m o n t e r à Ph i l ippe V, 

roi d 'Espagne , l ' époque de l ' impor ta t ion de la 

r ace chevaline mulass iè re en Poi tou et en Gas

cogne . Mais M. Ayraul t cite des d o c u m e n t s du 

seizième et m ô m e du d ix ième siècle, qu i a t t e s 

ten t à la fois son anc ienne té et sa supér ior i té . 

« E n 1717, l ' in tendant généra l des ha ras , in

qu ie t des p rogrès de l ' indus t r ie mulass iè re , d é 

fendit de « faire saillir par les baurriquets a u c u n e 

cavale au-dessus de 4 pieds de l ' ex t rémi té de la 

cr inière j u s q u ' à la couronne , à pe ine d ' a m e n d e 

(1) Guy de Charnacé, les Races chevalines en France. 
Paris, 1 8 G 0 . 
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et de confiscation des bour r ique t s . » C'est d 'a i l 

leurs ainsi que l 'État a tou jours p r a t i q u é la l i

be r t é dans la p roduc t ion mulass iè re . 

« Le c o m m e r c e des mules a mis le Poi tou en 

re la t ions , non - seu l emen t avec le midi de la 

F r a n c e , mais encore avec l 'Espagne et l ' I tal ie . 

C'est, en effet, u n e des provinces les plus favo

risées de F rance , p o u r son trafic en botes de 

s o m m e . 

(i L 'his toire de l ' industr ie mulass iè re c o m p r e n d 

t rois b r anches : 1" l 'é tude de l 'espèce cheval ine 

qui , en Po i tou , est employée à cet te dest inat ion ; 

2" celle de l 'âne ou b a u d e t mu la s s i e r ; 3° celle du 

m u l e t , p rodui t de l ' accouplement de ces deux 

espèces an imales . 

«D'après une s ta t is t ique de 1850, le n o m b r e des 

poul in ières mulass ières , dans le d é p a r t e m e n t des 

Deux-Sèvres, était de 19,112. Depuis cet te épo

que , ce n o m b r e s'est élevé j u squ ' à 23,000 j u 

m e n t s envi ron . 

« En Vendée , on n ' e n compte pas moins de 

7 ,500, suivant M. Ayrau l t ; et envi ron 10,000 

dans la V ienne et 10,000 dans les Charen tes . Ce 

qui d o n n e u n total d 'environ 50,000 j u m e n t s 

poul inières employées à la p roduc t ion du mu le t . 

« Tous les efforts du cul t ivateur tendent à ce 

bu t : avoir des j u m e n t s qui , accouplées avec 

le b a u d e t , d o n n e r o n t les mei l leurs p rodu i t s m u -

lassiers. 

« Chaque ferme i m p o r t a n t e , en Po i tou , possède 

3 à 8 j u m e n t s mulass ières . On les achète à v ingt 

ou v ing t -deux mois ; l eur taille m o y e n n e est de 

l " , 4 8 à l r a , 5 2 . 

« La poul iche , amenée des mara i s , passe d 'a

b o r d l 'hiver dans des étables ma l aérées , où elle 

reçoi t peu de n o u r r i t u r e . Le plus souvent elle 

t o m b e malade ; mais au p r i n t emps , la g o u r m e 

disparaî t , l 'appét i t revient , et l ' acc l imata t ion est 

considérée c o m m e t e r m i n é e . 

« C'est alors que les pou l i chesson t l iv rées , p r e s 

q u e toujours t rop tôt , au baude t . D 'un a u t r e côté, 

elles sont mises au vert ju squ ' au mois de novem

bre , dans les he rbages fins et a roma t iques des 

plaines calcaires . Ma lheu reusemen t , fécondées 

p r é m a t u r é m e n t , elles avor tent pour la p lupa r t , 

à l ' époque de leur r en t rée à l'éLable. Un tiers à 

peine d ' en t re elles me t t en t bas dans les cond i 

t ions normales . 11 en résul te un dépér i s sement 

des formes qu i , jo in t au travail de la den t i t ion , 

a m è n e la dégénérescence de la r ace . 

«Diverses raisons ont fait in t rodui re en Po i tou 

« la j u m e n t breLonne p o u r y servir de poul in ière . 

·« La j u m e n t poitevine seule est i n t é r i e u r e m e n t 

« mulass iè re ,» dit u n vieux préjugé d u pays. 

« Grâce à sa sobriété nat ive , la j u m e n t bretonne 

résiste fort bien à la g o u r m e et à l 'hygiène d'ac

c l imata t ion . Elle conserve sa taille et p rend même 

de l ' embonpo in t . Les p rodu i t s mulass ie r s sont pe

t i t s , bien p ropor t i onnés , t r a p u s , mais m a n q u e n t 

un peu de figure. On les vend au sevrage. 

« Les plus belles mu le s proviennent de la j u 

m e n t du Marais , qui a plus d'affinité pour le 

baude t q u e les au t res races . Les fermes du Ma

rais n e c o m p t e n t pas plus de 5 à 600 poulinières 

mulass iè res . On n'y fait des chevaux que quand 

les j u m e n t s ne peuvent pas p rodu i re de mules . 

« Si tout le Poitou produi t des mule t s , le dépar

t e m e n t des Deux-Sèvres est le seul où l'élevage 

du b a u d e t mulass ier se p ra t ique s u r une grande 

échel le . 

« C'est dans l ' a r rond i ssement de Melle seule

m e n t que les fermiers se l ivrent d ' une manière 

spéciale à la product ion du b a u d e t mulass ier . 

Dans le reste du Poi tou, on les élève presque 

exc lus ivement dans des ha ras pr ivés . Le Poitou 

compte environ 160 de ces é tab l i ssements , dont 

94 dans le d é p a r t e m e n t des Deux-Sèvres . Ces 

94 haras c o m p t e n t 465 baude t s , 274 ânesses et 

130 chevaux é ta lons . 

« Chaque ha ras pr ivé se compose généra lement 

de 4 à 8 baude ts é talons, de 1 à 2 chevaux m u 

lass iers , d 'un b o u t e - e n - t r a i n et de plusieurs 

ânesses. 

« C o m m e c'est dans ces ha ras que l 'on faitsaillir 

les j u m e n t s , c 'est-à-dire que l 'on fabrique les 

mule t s , on les désigne en Po i tou sous le nom 

à'ateliers. 

« L'atelier est un b â t i m e n t ca r ré , sans fenêtres, 

percé d 'une seule por te ; de chaque côté sont les 

boxes des baude ts étalons ou animaux, co mme 

on les appel le dans le pays. 

«La m o n t e dans les haras c o m m e n c e à la m i -

février, et se t e rmine à la fin de ju i l le t . Aux mois 

d ' août et de s ep t embre , quand la m o n t e des j u 

men t s est en t i è remen t t e rminée , on livre les 

ânesses aux baude t s . 

« Les baudets ne sont j a m a i s vendus dans les 

foires. La vente se fait chez l 'é leveur, et l 'animal 

est t ranspor té en char re t te au domici le de son 

nouveau propr ié ta i re . Le prix d 'un b a u d e t varie 

b e a u c o u p , suivant les qual i tés de l 'animal et les 

condi t ions du c o m m e r c e . Les baude ts qui attei

gnen t le prix de 7 à 8,000 francs sont t rès-rares ; 

les ventes de 5 à 6,000 francs sont c o m m u n e s . 

Un baude t , m ê m e méd ioc re , vaut de 3 à 

3,500 francs. Les ânesses sont loin d 'avoir la m ê m e 

valeur . P o u r 600 francs, on peut choisir une jeune 

ânesse qui n ' a pas encore fait ses p reuves . Mais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cerbell. Crete F i l l , i m p . 

Fig. 211. Mulet de cacolets, chargé et conduit en main par 

si elle a donné des produi t s except ionnels , on ne 

la vend à aucun pr ix . 

(d 'é levage du m u l e t e t l ' hyg i èneà l aque l l e il est 

soumis, sont les m ê m e s que ceux du cheval (1). 

Le sevrage s 'opère vers la fin de novembre . 

«Les éleveurs qui g a r d e n t leurs mu le s p o u r les 

vendre à l 'âge de q u a t r e a n s , les séparent de leur 

mère à l 'époque du sevrage. P e n d a n t la p r e m i è r e 

quinzaine après le sevrage, on donne aux mule t s 

un peu de son, p o u r r emplace r le lait de la m è r e , 

et on garni t leur râ te l ie r de foin pur . 

« A cette pé r iode , les mule t s sont nou r r i s de 

foin, mêlé avec beaucoup de paille et de bal les . 

Ces al iments t r è s -vo lumineux exigent un g rand 

travail des organes in tes t inaux ; de là un déve

loppement excessif du vent re , qui fait pe rd re à 

la mule l ' ha rmonie de ses formes. 

(I) Voy. plus haut, p. 342 

D R E E M . 

P a r i i , D a i l l i è r e e t P k l j , fiQLL. 

un soldat du train des équipages militaires (Legouest). 

« A l 'âge de quinze ou seize mois , on châ t r e les 
mule t s . 

« Au mois de s ep t embre de la deux ième année , 
on c o m m e n c e à les dresser , soit au l abourage , en 
les a t t e l an t à côté d ' une m u l e d 'âge , soit à la 
c h a r r e t t e , en les me t t an t dans les t ra i ts en t re des 
bêtes b ien dressées. 

« Après les dern ie rs t ravaux agricoles d ' août et 
de s ep t embre , on c o m m e n c e à engraisser les 
m u l e t s , on les isole dans la me i l l eu re écur i e de 
la fe rme , que l 'on calfeutre avec soin, pour e m 
pêche r l ' ent rée de l 'air froid. On les n o u r r i t avec 
le mei l leur foin, et l eur picotin est composé de 
farine d 'orge et de gra ins d 'avoine et de ma ï s 
mélangés . L 'eau qu ' i ls boivent reste p e n d a n t 
que lque t emps dans l 'écur ie , pour ê t re à la t e m 
p é r a t u r e de l ' a tmosphère où ils vivent. Après le 
repas , ils s ' endormen t sous l ' influence de la d i 
gestion et de la demi-obscur i té où ils sont plon-
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Fig. 212. Mulet de litières chargé et conduit en main par un Infirmier militaire (Legouest). 

gés. Les rat ions l eu r sont d is t r ibuées t rois ou 

qua t re fois pa r j o u r . Au bou t de t ro is mo i s de ce 

r ég ime , les mu le t s on t acquis leurs formes les 

p lus parfai tes. Quand on les sor t , p o u r les con

dui re à la foire au bou t de ces trois mois , de 

dociles qu ' i ls é taient quand on les faisait t ravai l

ler, les mule t s sont devenus vifs et gais, parl 'effet 

de ce rég ime fortifiant, succédant à une pér iode 

de privat ions et de fatigues. 

« Le c o m m e r c e des mule t s a lieu su r tou t p e n 

dant l 'hiver, du 10 janvier au 8 m a i . Les p r inc i 

pales foires se t i ennen t dans le d é p a r t e m e n t des 

Deux-Sèvres , à S a i n t - N é o m a y e , à C h a m p d e n i e r s , 

à Nior t , à Celles, à Melle et à Fon lenay , dans le 

d é p a r t e m e n t de la V e n d é e . 

« Quelques mu le s a t t e ignen t le pr ix é n o r m e de 

1,314 à 1,500 f rancs ; b e a u c o u p sont vendues 900 

à l ,0C0 f rancs .Enf in ,en p r enan t c o m m e moyenne 

le pr ix de 600 francs par m u l e , on t rouve que 

le Poi tou vend a n n u e l l e m e n t p o u r 10,800,000 

francs de m u l e t s . En effet, l ' industr ie mulass iôre , 

dans le P o i t o u , emploie 5 0 , 0 ( 0 j u m e n t s envi

r o n , dont 38,000 sont livrées au baude t . 

« En p o r t a n t à l a moi t ié le chiffre des naissances , 

et en r e t r a n c h a n t 1/19 p o u r les morta l i tés et les 

acc idents , on arr ive au chiffre de 18,000 m u l e t s 

livrés au c o m m e r c e tous les ans . 

« Si l'on considère le peu de frais qu 'exige l 'éle

vage du m u l e t qu 'on n e soigne sé r i eusemen t que 

trois mois avant la ven te , on ne saurai t s ' é tonner 

du développement qu ' a pr is l ' induslr ie m u l a s -

sière. P o u r en donne r u n exemple , nous consta

te rons q u e le n o m b r e des j u m e n t s poulinières, 

dans le seul dépa r t emen l des Deux Sèvres , s'est 

élevé de 13,000 à 23 ,000, depuis l 'année 1816. s 
A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L ' indus t r ie mulas-

sière doit son impor t ance aux services que rend 

le m u l e t , c o m m e moyen de t ranspor t dans les 

pays de m o n t a g n e s et aussi c o m m e moyen de 

t r anspo r t des blessés ; sous ce dern ie r point de 

vue on d is t ingue les mule t s de l i t ière et les mu

lets de cacolets. 

Les cacolets et les l i t ières sont des fauteuils et 

des couchet tes en fer disposés de façon à pou

voir ê t re acc rochés aux bats des m u l e t s . 

Les blessés sont assis su r les cacolets (fig. 211) 

et couchés dans les l i t ières (Jig. 212) . 

Les mule ts son t accouplés par deux, l 'un au-

devant de l ' au t re , au moyen d 'une c h a î n e ; le 

p r e m i e r m u l e t est condu i t pa r la br ide par un 

soldat du t ra in à pied. Il impor t e q u e la charge 

du m u l e t soit égale des deux côtés , et bien équi

l i b r é e ; d 'une par t les blessés sont beaucoup 

p lus d o u c e m e n t t r anspor tés , de l 'autre l 'animal 

ne r i sque pas d 'ê t re blessé par le bât et mis hors 

de service pendan t un cer ta in t e m p s ! 

m a l a d i e s . — Le m u l e t é tan t d 'un tempéra

m e n t essen t ie l lement nerveux , résiste bien mieux 

que tou t au t re an ima l aux t ravaux pénibles , à une 

a l imenta t ion insuffisante et aux in tempér ies . Ses 

maladies , assez rares d 'a i l leurs , ont le m ô m e ca

rac tè re que celles du cheval . 
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L E Z È B R E 

Il est c e p e n d a n t u n e maladie p rop re au mule t , 

que M. E . Ayraul t a désignée sous le nom d'ictère 
ou jaunisse des nouveau-nés, et qu 'on connaî t p lus 

généra lement sous le n o m de pisse ment de sang. 

Les symptômes de la malad ie sont une tristesse 

morne , la pe r te de l 'appéti t , et u n e colorat ion 

jaune de la sc lérot ique et de toutes les m u 

queuses , dont le fond est pâle ou r o u g e . Au bout 

de quelques heu re s , l 'u r ine se colore et se m é 

lange avec du sang. L ' ic tère sévit depuis la pre 

mière h e u r e de la naissance ju squ ' au t ro is ième 

ou qua t r i ème jour , j a m a i s a p r è s . El le est t o u 

jours morte l le . L 'autopsie a démon t r é q u e , chez 

tous les individus a t te in ts , le siège de la maladie 

était dans le foie, dont le volume étai t double ou 

triple de ce qu ' i l doi t ê t re n o r m a l e m e n t . On a 

constaté l'icLôre sur des fœtus expulsés dans un 

avortement, ce qu i prouve qu 'e l le p r e n d na is 

sance pendant la vie in t r a -u t é r i ne . M Ayraul t 

attribue cette ma lad ie à l ' anormal i té du croise

ment ent re les races asine et cheval ine . En effet, 

la j u m e n t qui d o n n e na issance à u n m u l e t in

fecté par l ' ictère, m e t au m o n d e un pou la in tou t 

à fait sain, si on la fait saillir ensui te p a r un 

cheval; et si plus t a rd on la soumet à u n baude t , 

il arrive f r équemmen t que l ' ictère se p résen te de 

nouveau chez le p rodu i t . Il y a environ un 

dixième de la p roduc t ion totale d u Poi tou qu i 

en est infecté. 

L E S Z È B R E S — IIIPPOTIGR1S. 

Die Tigerpftrde, The Zébras. 

Un au teur la t in dit , q u ' e n 211 après Jésus -

Christ, Caracalla fit pa ra î t r e dans l ' a rène de 

Rome, avec des t igres , des é léphants et des r h i 

nocéros, un cheval t igré qu ' i l tua de sa p rop re 

main. On ne peu t douter que cet au teur n e dési

gne une des espèces de chevaux sauvages rayés de 

l'Afrique, et H. S m i t h s'est ainsi t rouvé en droit 

de faire de ce n o m celui du g roupe des chevaux 

dont il nous res te à t r ace r l 'h i s to i re . 

C a r a c t è r e s . — Les zèbres t i ennen t le mi l ieu , 

par leur port , en t re les chevaux et les ânes . Ils 

ont le corps ramassé , le cou fort, la tête à la fois 

de l'âne et du cheval , les oreilles assez longues 

et larges, la cr in iè re droi te , à poils moins rudes 

et moins épais q u e ceux du cheval , mo ins m o u s 

et moins flexibles que ceux de 1 âne ; leur queue 

est touffue à son e x t r é m i t é ; l eurs sabots sont 

ovales à leur par t ie an té r i eu re , quadrangula i res à 

leur par t ie pos té r i eure . Tou tes les espèces con

nues ont un pelage en grande par t ie rayé . 

C O U A G G A . 427 

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

zèbres appa r t i ennen t au sud de l 'Af r ique ; une. 

seule espèce dépasse l ' équa teur . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us hab i t en t 

les mon tagnes e t les pla ines , et chaque espèce 

para î t c ependan t avoir son d o m a i n e p rop re . Ils 

on t les sens assez s u b t i l s ; ils sont agiles, sobres , 

courageux et sauvages , ce qui les r en d difficiles 

à d re s se r ; cependant , c o m m e tous les a n i m a u x 

susceptibles de domest ica t ion , ils sont sociables 

et fo rment de g r a n d s t r oupeaux , mais la d o m i 

nat ion des étalons s'y fait mo ins sent i r que chez 

les chevaux. 

On connaî t t rois espèces bien établies de 

zèbres ; on n e sait s'il en existe un plus grand 

n o m b r e . Quelques voyageurs rapporLent à ce 

genre des équidés qui diffèrent b e a u c o u p de ces 

trois espèces . 

LE Z È I 1 1 I K COUAGGA. — U1PPOTIGRIS Ql)AGGÀ. 

Las Quagga, Tlie Quagga. 

C a r a c t e r e s . — Le couagga (fig. 213) est l 'es

pèce don t la robe est le moins rayée . Il a p lu tô t 

le por t du cheval que celui de l 'âne. Il est hien 

bâti ; sa tê te est m o y e n n e , é légante ; ses oreil les 

sont cour tes , ses m e m b r e s v igoureux . Son cou 

por te u n e cr in iè re cour t e et dressée ; sa queue est 

poi lue su r tou te son é t endue , p lus longue que 

celle de ses congénères , mais plus cour t e q u e 

celle du cheval . 11 a le poil cour t et lisse ; la t ê t e 

d 'un b r u n f o n c é ; le dos, le sac rum, les flancs d 'un 

b r u n clair ; le ven t re , la face in te rne des j a m b e s et 

la q u e u e b lancs ; la tê te , le cou et les épaules mar

qués de raies d ' un gris clair, t i r an t sur le r o u x ; 

celles du front et des t empes sont serrées et longi

tudina les ; celles des j oues sont t ransversales et 

écar tées , et dess inent un t r i a n g l e e n t r e l 'œil et la 

bouche . S u r le cou, on compte dix bandes 

t ransversales , qu i pa r t agen t aussi la cr in iè re ; 

q u a t r e bandes cou ren t sur les épaules ; le t ronc 

en por te que lques -unes plus cour tes , p lus pâles 

et plus écar tées l ' une de l ' au t r e . T o u t le long du 

dos, j u s q u ' à la q u e u e , s 'é tend u n e b a n d e d ' un 

b r u n foncé, m a r q u é e des deux côtés d 'un l iséré 

gris-roux. Les oreilles sont garnies de poils blancs 

en d e d a n s , de poils d 'un gris b l anchâ t r e en d e 

hor s , et on t leurs bords d 'un b r u n foncé. Les deux 

sexes sont semblables ; s eu lemen t la femelle est 

p lus pe t i t e , et sa queue est plus cour t e . Le mâ le 

adul te a 2 mè t r e s de long, ou 2 m , 8 0 , y compr i s 

la queue ; sa h a u t e u r , au gar ro t , est de l m , 3 0 . 
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Fig. 213. Le Couagga. 

L E Z È B R E D A C W . — U1PPOT1GR1S BVRCUELLU. 

Dsr Dauw, The Dauw, ou Eurchell's Zébra. 

C a r a c t è r e s . — Le d a u w , ou zèbre de Burche l l 
(fig. 214), est in te rmédia i re au couagga et au 
zèbre p r o p r e m e n t d i t ; il ressemble assez à ce 
dern ie r p o u r qu 'on l'ait souvent confondu avec 
lui . Il est à peine u n peu plus pet i t que le 
c o u a g g a ; sa longueur totale est de 2™,GO, sur 
t m , 3 0 . Il a le corps a r r o n d i , la n u q u e t r è s - b o m 
bée , les j a m b e s fortes, la cr in ière dressée, hau t e 
de 14 cent . ; la queue poi lue p r e s q u e jusqu' i l la 
rac ine c o m m e celle du couagga et du cheval ; 
les oreilles minces , de m o y e n n e l o n g u e u r ; son 
poil est m o u , couché , cou leur isabellc en dessus, 
avec le ven t re b lanc . Quatorze raies noires et 
minces par ten t des n a s e a u x ; sept se dirigent 
en h a u t et se confondent avec d 'autres qui ont 
un trajet de scendan t ; les aut res vont ob l ique 
m e n t sur les joues et se réun issen t à celles de la 
mâcho i r e inférieure ; u n e en toure l 'œil. Le long 

du dos est u n e b a n d e noi re , bordée de blanc ; le 

cou por te dix raies transversales no i res , larges, 

souvent divisées ; en t re elles s ' intercalent des 

raies b runes , p lus é t ro i tes . La de rn iè re raie se di

vise i n t é r i eu remen t , et en reçoit trois ou qua

t r e dans son épaisseur ; ces bandes ne se prolon

gent pas j u s q u e su r les j a m b e s ; celles-ci sont 

d ' u n b lanc un i fo rme . 

L E Z È B R E P R O P R E M E N T D I T . — 1IIPPOTIGMS 

ZEBRA 

Das Zébra ou Bergpferd, The Zébra. 

C a r a c t è r e s . — Le zèbre p r o p r e m e n t dit (pl. 

XXYI), a à peu près la m ô m e taille que le dauw, 
m a i s t o u t s o n c o r p s e s t r a y e . i l r e ssemble moins au 
cheval qu ' à l 'âne e t s u r t o u t à l ' hémione . Son corps 
est plein et v igoureux , sa tête cour te , son museau 
épais , ses j a m b e s sont minces et bien pr ises , sa 
q u e u e , de moyenne l o n g u e u r , est u n e véritable 
q u e u e d 'âne , en ce sens qu 'el le est couver te de 
poils cour ts dans presque touLe son é t endue , sauf 
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L E Z È B R E P R O P R E M E N T D I T . 

à l 'extrémité qu i por te des crins l ongs ; sa cr i 

nière est épaisse, mais t rès-courte . La cou leur 

fondamentale de sa robe est le b lanc ou le j a u n e 

clair ; du museau j u s q u ' a u x sabots couren t des 

bandes t ransversales d 'un noir br i l lant ou d ' un 

roux brun ; la par t ie pos tér ieure du vent re et 

la face in te rne des j a m b e s de devant , en sont 

seules dépourvues . Une bande longi tudinale d 'un 

noir b run foncé, occupe le mil ieu du dos ; u n e 

semblable r ègne su r le mi l ieu du ventre . 

Il est probable que c'est cet te espèce q u e les 

Européens ont connue la p r e m i è r e ; on a m ê m e 

pensé, mais sans toutefois l 'affirmer, qu 'e l le é tai t 

déjà connue du t emps des Romains , et que le che

val tigré que Caracallafi t para î t re dans le c i rque , 

était un zèbre . Phi los torgius , qui écrivait en 423 , 

parle d 'un grand âne sauvage, r ayé ; mais la des

cription qu' i l en donne est t rop peu précise pour 

qu'on puisse s'en faire une idée jus te .Les p remières 

not ions exactes sur le zèbre , nous v iennent des 

Por tuga i s , qu i , en fondant leurs é tabl issements 

sur la côte or ientale d 'Afrique, firent connaissance 

avec les chevaux t igrés , et d 'abord avec le zèbre . 

En 1666, un ambassadeu r é thiopien amena le 

p remie r véri table, zèbre c o m m e présent , au sultan 

du Caire. P lus tard , K o l b e , S p a r m a n n 3 Levail lant, 

L ich tens tc in , Burchel l décr iv i rent le zèbre en 

l iber té , et, depuis Cuvier . t ous les natural is tes 

l 'observèrent en captiviti 

Après avoir décr i t s épa rémen t les caractères 

des trois espèces de zèbres , j e g roupera i l ' en

semble de nos connaissances sur les faits les plus 

impor t an t s de leur h i s to i re . 

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

voisins au phys ique , on t des pat r ies diverses. Le 

couagga ne se trouve que dans les plaines du 

sud de l 'Afr ique; le dauw habi te également les 
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pla ines , ma i s il r e m o n t e p lus au nord , p robab le 

m e n t j u s q u e dans les s teppes compr i ses en t r e 

l ' é q u a t e u r et le 10" ou 42° de la t i tude n o r d ; le 

zèbre p r o p r e m e n t dit vit u n i q u e m e n t dans les 

m o n t a g n e s du sud et de l'est de l 'Afrique, de

puis le Cap jusqu ' en Abyssinie. 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Ces trois an i 

m a u x forment des t r o u p e a u x assez n o m b r e u x . 

Les voyageurs les ont r e n c o n t r é s en b a n d e s de 

10, 2 0 , 3 0 ind iv idus ; d 'anciens natural is tes p a r 

lent m ê m e de t roupeaux de 80 à 100 tôtes. C h a 

q u e t r oupeau n 'es t j a m a i s composé que d ' a n i 

m a u x d 'une m ô m e e s p è c e . L e c o u a g g a e t l e d a u w , 

qu i h a b i t e n t les m ê m e s l ieux, ne se réunissent 

m ô m e j ama i s ; ils semblen t se c ra ind re m u t u e l l e 

m e n t , tandis qu ' i ls ne c ra ignen t pas les a u t r e s 

a n i m a u x . Ainsi tous les au t eu r s s ' accorden tà d i re 

q u ' o n r encon t r e au mi l ieu des t r o u p e a u x de 

couagga , des gazelles, des ant i lopes , des gnous et 

des a u t r u c h e s ; celles-ci en se ra ien t m ô m e les 

c o m p a g n e s inséparables , et les couaggas saura ient 

t i rer avantage de la vigilance et de la p r u d e n c e de 

ces o iseaux d u désert . De pareil les associat ions 

n e sont d 'ai l leurs pas ra res : on en voit p lus ieurs 

exemples p a r m i les oiseaux. Les m e m b r e s les plus 

vigilants de la compagnie en sont aussi les guides . 

Sont- i ls t ranqui l les , toute la bande ne songe 

q u ' à m a n g e r ou à se reposer ; dev iennen t - i l s 

at tentifs , tous les i m i t e n t ; p r ennen t - i l s la fuite, 

tous se hâ t en t de les suivre . Ju squ ' i c i on n 'a vu 

cela q u e de la par t du c o u a g g a ; il n 'es t cepen

dan t pas improbable q u e les aut res espèces ne 

suivent aussi les aver t i ssements donnés par cer

tains an imaux , qu'i ls r e g a r d e n t c o m m e leurs g u i 

des et leurs gard iens . D 'o rd ina i re , les j eunes et les 

vieux zèbres font par t ie de la m ê m e bande ; d 'au ires 

fois ils sont séparés , s u r t o u t au m o m e n t du r u t . 

Tous les zèbres sont des a n i m a u x rap ides . Ils 

passent avec la vitesse du vent à travers la 

pla ine et la m o n t a g n e . Ils sont méfiants et v ig i 

lan ts . A l ' approche du dange r , ils p r e n n e n t la 

fuite, e t , en que lques m i n u t e s , ils sont à l 'abri de 

tou te poursu i t e . Un bon cheval de chasse peu t 

les a t te indre sur un sol u n i , mais après u n e longue 

poursu i te . Onracon te que , lo r squ 'on es t parvenu 

à ent rer avec u n cheval au mil ieu d 'un t roupeau 

de couaggas et à séparer les peti ts d'avec leurs 

m è r e s , ceux-c i su ivent le cheval, c o m m e a u p a 

ravant ils suivaient l eur m è r e . Il semble d 'a i l 

leurs q u ' u n e cer ta ine in t imi té r ègne en t re les 

zèbres et les solipèdes domes t iques ; le couagga 

n o t a m m e n t ne s'enfuit pas à l ' approche des che 

vaux, et paît avec eux. 

Sans ê t re t rès-dél icats pour leur nour r i t u re , 

les zèbres ne sont cependan t pas aussi indiffé

rents q u e l 'âne. Leur r i che pat r ie l eur fournit en 

abondance tou te l ' année de quoi vivre; un en

droit est-il épuisé , ils le qui t ten t et se rendent 

dans un a u t r e . 

C'est ainsi q u e le d a u w en t r ep rend des voyages 

pé r iod iques , lorsque la sécheresse a fané toutes 

les he rbes dans le déser t où il habi te . On l'a sou

vent vu , r éun i à diverses espèces d 'ant i lopes , ar

river dans les endro i t s cul t ivés et dévaster les 

p lan ta t ions . A l 'entrée de la saison des pluies , il 

qu i t t e ces parages , où il est exposé à mil le per

sécu t ions , et r e t o u r n e au déser t . 

La voix des zèbres rappel le un p e u le hennis

sement du cheval et aussi le b r a i m e n t de l ' âne; 

elle diffère c e p e n d a n t de l 'un et de l ' au t re . D'a

près G. Cuv ie r ( l ) , le couagga f e ra i t en t endre , une 

v ing ta ine de fois de sui te , son cri ou, oa, que d 'au

t res na tura l i s tes e x p r i m e n t pa r qoua , qoua , 
ou couaha. 

ci On a c o m p a r é ce cri , di t- i l , à l 'aboiement 

des c h i e n s ; c 'est p lu tô t à leur h u r l e m e n t qu'il 

fallait d i r e . Il est probable que le nom de couagga, 
ou p l u t ô t de koua-koua, donné à ce quadrupède 

par les Hot ten lo ts , n ' e s t q u ' u n e imi ta t ion de son 

cri . » 

II n 'es t nul le pa r t fait m e n t i o n du cri du 

d a u w ; p o u r mo i , j e n 'ai p u voir cet animal que 

peu de t e m p s , et j e n 'a i pu faire d 'observations 

personnel les . 

Les zèbres sont b ien doués sous le rappor t des 

sens . Le mo ind re b ru i t frappe leurs orei l les; très-

r a r e m e n t leur œil se laisse t r o m p e r . Ils ont tous 

à peu près la m ê m e in te l l igence ; tous on t un 

besoin i m m e n s e de l iber té et une cer ta ine sau

vagerie ; ils sont courageux et rusés . Us se défen

den t va i l l amment à coups de pied et à coups de 

den t con t re les carnass iers . Les hyènes n'osent 

les aborder ; le lion est p e u t - ê t r e le seul qui 

réussisse parfois à égorger un zèbre ; le léopard 

n e se h a s a rd e à a t t aquer que les plus faibles ; les 

autres lui font lâcher prise en se roulant sur le sol, 

et le me t t en t en fuite à coups de pied et de dents. 

C h a s s e . — L ' h o m m e est le pr inc ipa l ennemi 

des zèbres . L a difficulté de leur chasse, la beauté 

de leur pelage exci tent l 'Européen . Les colons du 

Cap pour su iven t avec a rdeu r le couagga et le 

d a u w ; les Abyssiniens, le dauw et le zèbre : les 

grands du pays o rnen t le cou de leurs chevaux de 

colliers faits avec la cr in iè re de ces an imaux . Les 

E u r o p é e n s emploient cont re eux le fusil, les in

digènes se servent du javelot ; mais le plus 

(I) La Ménagerie du Mus. d'hUt. nal. Paris, 1811, t. I, 

p. 337. 
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souvent on les p rend dans des fosses, o ù on les 

tue faci lement , lo r squ 'on ne les des t ine pas à 

la captivité. 

Captivité. — On voit souvent au Cap des 

zèbres vivants ; on les y r e c h e r c h e p o u r l eur 

beauté et p o u r leur pe lage . Des couaggas , pr is 

jeunes , s 'apprivoisent t r ès - rap idement , et devien

nent d 'excel lents gardiens p o u r les au t res soli-

pèdcs ; ils les défendent dans les pâ tu rages et en 

écar tent au moins les hyènes . 

D'après t ou t ce q u e l'on a pu voir, le couagga 

est celui qu i se laisse apprivoiser le plus facile

m e n t ; le dauw est p lus sauvage ; le zèbre p rop re 

ment dit a passé long temps p o u r i ndomptab l e . On 

aplusieurs fois dressé des couaggasà t i rer des voi

tures, à por te r des fardeaux. Au Cap, on en voit 

souvent p a r m i les chevaux de t ra i t , e t , en Angle

terre , le shérif Pa rk ins en avait une pai re qu'i l 

pouvait a t te ler à u n e pet i te voi ture . Toutes les 

tentatives n 'ont pas aussi bien réuss i . Le couagga 

dont parie G. Cuvier (1) est res té i n d o m p t a b l e . 

« Quoique renfe rmé t r è s - j eune , di t - i l , la capt i 

vité n'avait p resque r i en ôté à no t re individu de 

son na ture l fa rouche : il se laissait quelquefois 

approcher et m ê m e ca r e s se r ; ma i s , pour peu 

qu'on le gênât , il se met ta i t à r u e r , et lo rsqu 'on 

voulait le faire passer d 'un p a r c dans u n au t r e , 

ou le faire change r de lieu d ' u n e m a n i è r e que l 

conque, il devenai t fur ieux ; il che rcha i t à m o r 

dre, se jetai t à genoux et saisissait avec les dents 

tout ce qu' i l r encont ra i t , p o u r le déch i re r ou le 

briser . . . Notre couagga mangea i t peu : u n e bot te 

de foin et u n peu d 'avoine ou de son lui suffi

saient pour la j o u r n é e . Ses exc rémen t s r e s sem

blaient à ceux de l 'ânesse. » 

Le d a u w s 'apprivoise sans difficulté j u s q u ' à 

un certain d e g r é ; les j e u n e s , nés en cap t i 

vité, peuvent être dressés, c o m m e l'a m o n t r e 

A. Geoffroy Saint-Hilaire , e t r end re divers ser

vices. 

11 en est a u t r e m e n t du z è b r e . S p a r m a n n r a p 

porte la p remiè re tentat ive q u e Ut u n r iche colon 

du Cap. 11 avait dressé que lques j eunes zèbres et 

en était très-satisfait . Un j o u r il lui vint à l ' idée 

de les a t te ler à sa vo i tu re , l u i - m ê m e pri t les 

rênes, et le voilà en rou te . La course du t ê t re 

r ap ide ; car, après que lques ins tan t s , il se re t rouva 

dans l 'écurie de ces a n i m a u x , avec sa voi ture 

fracassée. 

Fi tzinger m e n t i o n n e un second essai. U n j e u n e 

zèbre avait été élevé avec soin ; mais plus tard, 

on négligea de s 'occuper de lui , e t sa d o u c e u r 

11) La Ménagerie du Mus. d'hist. nul. Paris, 1817, t. 1, 
p. 3 f6. 

pr imi t ive se t r ans forma en m é c h a n c e t é . Un ha rd i 

cavalier voulu t cependan t essayer de le d o m p t e r . 

A peine était-il en selle, q u e l ' an imal rua v io lem-

m e n t e t t o m b a avec son caval ier ; puis , se relevant 

sub i t emen t , il sauta du hau t d 'une rive escarpée 

dans l 'eau et y renversa son d o m p t e u r ; ce lui -c i 

se c r a m p o n n a aux brides, et le zèbre , en r e g a 

gnant le bo rd , le t i ra ho r s de l 'eau ; mais là il 

r eçu t de la pa r t de l ' an imal , un t émoignage qu ' i l 

n 'oubl ia sans doute p l u s : le zèbre , se r e tou rnan t , 

lui enleva u n e oreille d 'un coup de d e n t s . 

De telles tentat ives é ta ient b ien faites p o u r 

r e b u t e r les colons du Cap , aussi ont- i ls d é 

claré le zèbre i ndomptab l e . T o u s les bons o b 

se rva teurs , cependan t , ne d o u t e n t pas qu ' on ne 

puisse ar r iver à s o u m e t t r e cet an ima l . L ' A n 

glais B a r r o w croit qu ' on réussi ra i t c e r t a ine 

m e n t , si l 'on usai t de plus de pat ience que 

n 'en ont les paysans hol landais du Cap, et si 

l 'on voulai t cons idérer q u ' u n an ima l d 'un n a t u 

rel fier e t courageux d e m a n d e à ê t re a u t r e m e n t 

t ra i té q u ' u n an imal p e u r e u x ; q u e les coups et les 

mauvais t r a i t emen t s l ' amènen t à u n e rés is tance 

opin iâ t re , et non a u n e complè te soumiss ion. Cela 

ne veut pas d i re q u e le domptage soit facile ; mais 

il est possible. Les zèbres on t donné plus de mal 

a u cé lèbre d o m p t e u r de chevaux Rarey q u e les 

chevaux les p lus sauvages ; cependan t ses peines 

furent cou ronnées de succès . 

Cuvier par le d 'une zèbre femelle du Ja rd in des 

P lan tes , q u i é tai t assez douce et assez dressée 

pour qu ' on pû t la m o n t e r . Les grands établ isse

m e n t s d 'acc l imata t ion nous donnen t des moyens 

que n 'ava ient pas nos devanciers . Les zèbres é l e 

vés dans les j a rd ins zoologiques i ront sans d o u t e 

toujours en a u g m e n t a n t ; et ce q u e l 'on n 'avait 

pu ob ten i r de ces a n i m a u x depuis peu privés de 

leur l iber té , on l 'obt iendra p robab lement de ceux 

qu i naissent en capt ivi té , déjà apprivoisés à demi . 

D'après toutes les observat ions , les zèbres 

s u p p o r t e n t pa r fa i t ement la captivi té en E u r o p e . 

Q u a n d ils on t un bon fourrage , ils p rospèren t , 

et q u a n d ils sont b ien t ra i t é s , ils peuvent m ê m e 

se r e p r o d u i r e . Wein land (1) a d o n n é la liste des 

an imaux qui se sont mul t ip l iés en capt ivi té . J ' y 

vois que depuis 1813, le d a u w s'est r e p r o d u i t six 

fois, le zèbre au moins deux fois ; j ' y vois, de p lus , 

que l eu rs c ro isements sont féconds avec les a u 

tres sol ipèdes. Buffon donnai t déjà ce résul ta t 

c o m m e p robab le , mais ses essais furent sans 

succès . Lord Clive les répé ta et fut plus h e u r e u x : 

il croisa u n e femelle de zèbre avec un âne é ta lon 

(I) Weiniand, Der zoologiiche Gailin, 
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zébré . Plus l a rd , à P a r i s , on obt in t d 'un âne 

d 'Espagne et d 'une femelle de zèbre , un mule t , 

qui m a l h e u r e u s e m e n t ressembla i t plus à son 

pè re qu 'à sa m è r e et qui se m o n t r a t rès -sauvage . 

En Italie, on croisa en 1801 le zèbre et l 'âne ; à 

S c h œ n b r u n n , on le fit deux fois dans les qua

r an t e dern iè res années ; mais les mét is qu i en 

p rov in ren t , ne vécuren t pas l o n g t e m p s . P lus t a rd , 

on a é tendu ces c ro i sements , et l'on a obtenu des 

mét is de : zèbre et ànesse , âne et zèbre , h é m i o n e 

et zèbre femelle, hémione et couagga, de mét is 

avec l 'ânesse, mét is de zèbre et d 'ânesse avec 

poney, mét i s d 'âne et de zèbre avec poney. On 

voit donc des hybr ides capables de se r e p r o d u i r e . 

Les mét is ressembla ien t géné ra l emen t au père ; 

quelques-uns cependan t étaient zébrés . 

Un étalon de d a u w ou de couagga (l 'espèce est 

indé te rminée) saillit en Angle te r re u n e j u m e n t 

a r abe d 'un b r u n châta in : elle m i t bas u n e mét isse 

femelle, b r u n e , ressemblant plus à sa m è r e qu ' à 

son pè re , ayan t u n e queue touffue, i n t e rméd ia i r e 

à celle du cheval et à celle du couagga ; elle avait 

aussi quelques bandes t ransversales au cou, an 

garrot e t sur les j a m b e s . Cette mét isse fut saillie 

par u n étalon a r abe ; son poula in avait encore la 

c r in iè re dressée e t que lques ra ies de son grand-

p è r e . P lus tard , on fit saillir trois fois la j u m e n t 

a r abe pa r un étalon noir , e t tous les poulains 

furent p lus ou moins rayés . La p r e m i è r e fécon

dation par u n an ima l é t r ange r , faisait encore 

sentir son inf luence. 

De ces essais, m a l h e u r e u s e m e n t t rop peu 

mul t ip l iés encore , il résul te incontes tablement 

q u e t o u s l e s solipèdes peuvent s 'accoupler , et p ro 

du i re en t r e eux des peti ts féconds. Ce fait est un 

grand gain p o u r la sc ience ; il renverse la théorie 

de l 'uni té de généra t ion , q u i a causé tan t de dé 

bats en t re natura l i s tes et o r thodoxes . Cet apho

r i sme , « les a n i m a u x d ' une m ê m e espèce peu

vent seuls p rodu i re en t re eux des peti ts féconds, » 

n 'est p lus a b s o l u m e n t vrai . Le na tu ra l i s t e ne 

doit p lus se con ten te r d ' une opinion dément ie 

par les faits . 

L E S R U M I N A N T S 

Die Wiederkäuer. 

C a r a c t è r e s . — J 'a i déjà (1) décr i t le p r i n 

cipal ca rac tè re des r u m i n a n t s , celui q u e fourni t 

la conformat ion de leur e s tomac : je n ' au ra i 

donc ici qu 'à esquisser r a p i d e m e n t leurs au t re s 

a t t r ibu t s distinclifs. 

Les r u m i n a n t s sont des m a m m i f è r e s de taille 

très-variée. Ils on t ou n ' o n t pas de cornes ; ils 

sont lourds ou grac ieux, beaux ou laids ; en u n 

m o t , on t rouve dans cet o rdre les formes les 

plus diverses. 

On p e u t cependan t l eur r econna î t r e les caractè

res g é n é r a u x s u i v a n t s : Le cou e s l l ong et mobi le , 

le front large, po r t an t plus o r d i n a i r e m e n t des 

cornes ou des b o i s ; les yeux sont g rands , vifs, 

parfois t rès-beaux ; les oreilles dro i tes , bien p r o 

por t ionnées ; les lèvres t r è s - m o b i l e s , souvent 

n u e s , p resque toujours dépourvues de mous

taches ; la queue tombe r a r e m e n t j u s q u ' a u ta

lon ; elle est géné ra l emen t t r è s - c o u r t e ; le m é t a 

carpe et le mé ta t a r s e sont t r ès -a l longés ; les pieds 

fourchus , m u n i s chez beaucoup d'ongles r u d i -

menia i res ; le poil est m o u , cour t , serré , souvent 

al longé au cou . au m e n t o n , aux genoux , au dos, 

(!;. Yoy. Introduction, tome I, p. 11. 

au bout de la q u e u e ; fin, c répu et la ineux chez 
p lus ieurs espèces, et de cou leur t rès-var iable . 

La s t ruc ture des den ts e t celle d u squelet te sont 
en h a r m o n i e parfai te . On compte de six à hui t 
incisives à la m â c h o i r e infér ieure ; la mâchoi re 
supér i eu re en est dépou rvue ou en offre deux 
seu lemen t . Les canines sont nul les , ou, lorsqu'i l 
en existe, il n 'y en a qu 'une à c h a q u e m â c h o i r e ; 
l 'on c o m p t e aussi de trois à six mola i res à la 
m â c h o i r e supé r i eu re , de qua t r e à six à la m â 
choi re infér ieure . Les incisives sont larges , t ran
chan t e s , en forme de pelle, celles de la mâ
choi re supé r i eu re r e s semblan t à des canines . Les 
canines sont con iques , e t font saillie ho r s de la 
b o u c h e chez que lques espèces seu lemen t . Les 
mola i res sont formées de deux pa i res de pi l iers , 
en forme de croissant , p o r t a n t su r leur surface 
des replis d ' émai l . Le crâne est a l longé, aminci 
vers le bou t du m u s e a u , les orbi tes sont séparées 
de la fosse t empora l e par un front osseux, formé 
pa r l'os juga l et le frontal . La capac i té de la 
boi te c r ân i enne est faible. Les ver tèbres cervi
cales sont t r è s - longues , étroi tes et mobi les . Il y a 
de 12 à 13 ver tèbres dorsales , de 4 à 7 lombaires , 
de 3 à 6 sacrées , de 6 à 20 caudales . Les côtes 
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sont de largeur m o y e n n e ; l 'omopla te est du dou

ble plus hau t e que la rge ; l ' h u m é r u s est c o u r t et 

épais ; le carpe est m ince et long. Les os du m é 

tatarse et du m é t a c a r p e sont t rès-a l longés ; ils 

Fig. 215, Estomac de ruminant, vue exlórieure (*). 

sont or ig ine l lement formés de deux pièces . Chez 

tous les r u m i n a n t s , il n 'y a que le t ro is ième 

et le qua t r i ème doigt qu i soient t r è s -déve -

loppés. Les musc les des lèvres sont amples et 

épais, la cavité bucca le est garnie de papil les 

Fig. 218. Estomac de ruminant, coupe intérieure. 

nombreuses ; les g landes salivaires sont t rès-

grandes. 

L 'es tomac (fig. 215] est, c o m m e nous l 'avons 

déjàdit , formé de qua t re c o m p a r t i m e n t s ou qua t re 

poches : la panse , le bonne t , le feuillet, la cail

lette. La panse, c o m m u n i q u e l a rgemen t avec le 

bonnet ; il en est de m ê m e p o u r le feuillet et la 

caillette (fig. 216). L 'œsophage se t e r m i n e dans 

le feuillet et passe au -des sus du b o n n e t e t de la 

panse, dans lesquels il s 'ouvre par une sorte de 

fente longi tudinale ou gou t t i è re œsophagienne 

(fig. 217), o rd ina i r emen t fermée. Quand les al i

ments ingurgi tés sont grossiers et mal divisés, ils 

dilatent l 'œsophage, éca r t en t les bords de la fente 

et pénè t ren t dans le b o n n e t et dans la panse 

(*) i , œ s o p h a g e ; tjr point on se t rou ve la gout t i ère œ s o p h a g i e n n e ; 

e, p a n s e ; d, bonnet ; e , f eu i l l e t ; r, c a i l l e t t e ; yli, p y l o r e . 

BllEIlM. 

(fig. 218) . Dans l 'acte de la r u m i n a t i o n , il est 

t rès-probable q u e la panse et le bonne t se con 

t rac tent et chassent une par t ie des a l iments dans 

l 'œsophage; puis les bords de la fente se rappro-

Fig. 217. Gouttière œsophagienne (*). 

chent , et le bol a l imen ta i r e r e m o n t e dans la bou

che par un m o u v e m e n t an t ipér i s ta l t ique . Après 

Fig. 218. Schéma montrant la marche des aliments dans 
l'estomac d'S ruminants, 

avoir été b royés , insalives, rédu i t s en bouil l ie . les 

a l iments r ede scenden t et coulen t dans le feuillet, 

sans péné t r e r cet te fois à t ravers la fente, d o n t 

ils ne peuven t é ca r t e r les bords . 

Le cerveau est r e l a t i v e m e n t pet i t . 

L a p lupa r t des r u m i n a n t s sont a rmés de bois 

ou de c o r n e s , qui servent u t i l ement à diffé

rencier les genres . Les cornes sont des masses de 

subs tance co rnée , por tées par une apophyse du 

frontal ; elles cons t i tuen t u n e s imple enveloppe, 

(*] A, ex trámite inféri i 'ure de l ' œ s o p h a g e ; B , orif ice c a r d i a q u e ; C, 
ot'iiice supér ieur du feui l le t , d 'après G. v.ol in, Traité de physiologie 

comparé des anwiaux domestiques. é d i l l u n . P a r i s , 1 8 7 0 . 
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q u i n e t o m b e j a m a i s , e t q u i c r o î t c o n t i n u e l l e m e n t . 

Les bois sont des appendices portés par u n e sail

lie du frontal ; ils sont formés d 'une masse cor 

née , et ils se ramifient avec l 'âge ; ma i s ils t o m 

ben t chaque année et sont r emplacés au bou t de 

q u e l q u e s mois par de nouveaux bois . En g é n é 

ral , le mâle seul en por te ; les cornes , p a r c o n 

t re , se t rouven t chez les deux sexes. 

Les sabots varient b e a u c o u p ; ils sont longs et 

minces , l a rges ,à bords t r anchan t s ou a r rondis , e t c . 

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

nants h a b i t e n t tou tes les par t ies du m o n d e , 

l 'Austra l ie exceptée . On n e peu t leur r econna î t r e 

une a i re de dispersion régu l iè re . Les bœufs et 

les cerfs sont les p lus r é p a n d u s , les girafes on t 

l 'hab i ta t le plus l imi t é . Celles-ci, le c h a m e a u et 

les ant i lopes , sont des a n i m a u x su r tou t africains ; 

les cerfs se re t rouven t dans les au t res par t ies d u 

m o n d e ; les chèvres, les mou tons et les bœufs 

m a n q u e n t dans l 'Amér ique du Sud ; le chevro -

ta in n 'exis te qu ' en Afrique et dans les îles au 

sud de l 'Asie. 

Les r u m i n a n t s ont apparu à la surface de la 

ter re à l ' époque te r t ia i re , et à peu près avec les 

formes que nous voyons aux espèces actuel le

m e n t vivantes ; mais ils é ta ient b ien moins r é 

pandus que de nos j o u r s . 

A l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —• Tous les 

r u m i n a n t s sont des an imaux craintifs, paisibles , 

bien faits de corps ; leur inte l l igence est cepen

d a n t bo rnée . Tous sont sociables, beaucoup vivent 

en t roupeaux n o m b r e u x . Les uns habi ten t les 

mon tagnes , les aut res la pla ine ; aucune espèce 

n 'es t a q u a t i q u e ; mais il en est qui préfèrent les 

l ieux m a r é c a g e u x aux terra ins secs. 

Us on t u n r é g i m e exc lus ivement végétal . Les 

uns se nour r i s sen t d 'he rbes , de feuilles ; les au

t r e s , de grains ou de l ichens . 

La femelle ne m e t géné ra l emen t bas qu 'un 

seul pet i t , r a r e m e n t deux, except ionnel lement 

t ro i s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Quoique les espèces 

sauvages occas ionnent des dégâts dans les con

t rées où la cu l tu re d u sol est avancée, on peut 

cependan t d i re , qu ' en s o m m e , les ruminan t s sont 

plus ut i les que nuis ibles . De tous , on em

ploie la v iande, la peau, la corne et les poils : ce 

sont les r u m i n a n t s qu i nous fournissent la m a 

j e u r e par t ie de nos v ê t e m e n t s . 

En domest ic i té ils font preuve de peu de pru

dence ; mais ils sont obéissants , pa t ients et sobres ; 

et ces qual i tés en font pour l ' h o m m e des servi

teurs p réc ieux . Trois seules familles, celles des 

chevrotains , des girafes et des ant i lopes , ne four

nissent a u c u n an imal domes t ique ; dans toutes 

les au t res familles, il en est don t l ' h o m m e a fait 

ses auxil iaires et ses esclaves. 

Toutes les espèces sauvages sont un gibier, 

souvent royal . 

Fi tz inger par tage les r u m i n a n t s en hui t fa
milles : les caméliens, les chevrotains, les cerfs, les 
girafes, les antilopes, les chèvres, les moutons et 
les bœufs. D 'aut res na tura l i s tes , selon q u e l a t û t e 
est n u e ou ornée , qu 'e l le por te des cornes ou 
des bois, n ' e n adme t t en t q u e (rois ; d 'autres en 
établissent qua t re : les caméliens, les girafes, les 
ruminants à bois et les ruminants à cornes. La 
classification de Fi tz inger m e paraissant la plus 
ra t ionnel le , c'est celle que j e suivrai. 

LES CAMELIDES — TYLOPODA. 

Die Schwitlensohler. 

C a r a c t è r e s . — L e s camélidés on t la p lan te des 
pieds ca l l euse ; ils n 'on t point de cornes ni d 'on
gles rud imen ta i r e s , e t leur lèvre supér i eu re est 
fendue. Pa r la dent i t ion ils diffèrent de tous les 
aut res r u m i n a n t s : ils ont deux, et, dans leur 
j eunesse , qua t re ou six incisives et des canines à 
la m â c h o i r e supé r i eu re , tandis que la mâcho i re 
in té r ieure n 'a q u e six incisives. 

Leurs sabots sont pet i ts et ressemblent p lu tô t 
à des ongles . 

Leur es tomac para î t a t roph ié , et ne r en fe rme 
que trois part ies ; le feuillet est si pet i t , qu ' i l se 
confond p resque avec la panse . 

Les camél idés sont de grands an imaux à cou 
long, à tê te a l longée, à flancs r en t rés , à poil 
long, c répu , p re sque la ineux. Les ver tèbres cer
vicales sont t rès- longues, et p re sque dépourvues 
d 'apophyses ép ineuses ; les côtes sont larges, les 
os des m e m b r e s t rès-vigoureux. 

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

dés hab i ten t exclusivement l 'Afrique du Nord, 
l'Asie cent ra le , et la par t ie occidenta le de l 'Amé
r ique du Sud . Les espèces de l 'ancien monde 
sont complè t emen t rédui tes à la domes t ic i t é ; 
celles du nouveau con t inen t ne sont devenues 
qu ' en par t ie domes t iques . Les premières se plai-
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sent dans les plaines chaudes et s è c h e s ; les autres 

habi tent les m o n t a g n e s , j u s q u ' à 3,000 mèt res 

au-dessus du niveau de la m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Les Camé

lidés se nour r i s sen t d 'he rbes , de feuilles d ' a rbres , 

de b ranches , de cha rdons et d 'aut res plantes 

épineuses. Ils sont très-sobres, suppor t en t long

temps la faim et la soif. Ils m a r c h e n t à l 'amble, 

c'est-à-dire en avançant p resque s i m u l t a n é m e n t 

les deux j a m b e s d 'un m ê m e cô t é ; aussi leur 

course, quoique t rès-rapide, n ' a r ien de grac ieux; 

en courant , ils para issent maladro i t s et vacil

lants. Tous sont sociables, et vivent m ê m e par 

t roupeaux n o m b r e u x . 

Leur inte l l igence est assez bo rnée . C'est à to r t 

qu'on les dit bons , doux et pat ients ; ils sont 

au contra i re m é c h a n t s , quoiqu ' i l s se s o u m e t 

tent avec u n e cer ta ine rés ignat ion à l ' h o m m e et 

qu'ils reconnaissent son e m p i r e . 

La femelle ne me t bas qu ' un pet i t , qu 'e l le soi

gne avec tendresse . 

Cette famille renferme deux genres s e u l e m e n t : 

les chameaux e t les lamas. 

L E S C H A M E A U X . — CAMELUS. 

Die Kamele, TJie Camels. 

C a r a c t è r e s . — Les c h a m e a u x se d i s t i nguen t 

des lamas par leur g rande t a i l l e , p a r l a p résence 

d'une ou de deux bosses sur le dos , et pa r .une 

molaire de plus à c h a q u e m â c h o i r e . Ils sont 

la ids; leur tête su r tou t est affreuse. L e u r s poils 

sont la ineux et i n é g a u x ; ils ont des callosités à 

la poi t r ine , aux c o u d e s , aux genoux et aux c h e 

villes. 

On connaî t deux espèces de c h a m e a u x , l 'une 

africaine, le d r o m a d a i r e ; l 'autre as ia t ique , le 

chameau à deux bosses ou de la Bac t r i ane . 

L E C H A M E A U D R O M A D A I R E — CAMELUS 

DIIOMEDARIUS. 

Dis Dromedar, The Camel. 

Mes longs voyages m ' o n t fait faire conna i s 

sance avec le d r o m a d a i r e , et j ' e n par le ici à bon 

escient. Je sais d 'avance que j e ne satisferai pas 

tous mes l e c t e u r s ; j ' a i déjà u n e fois décr i t le 

fameux navire du désert, et j ' a i é té r u d e m e n t at

taqué, car j ' avais h e u r t é les idées que plus ieurs 

s'étaient faites de cet an imal . Mais, ma lg ré les r e 

proches qui m ' on t été adressés à l 'occasion du 

chameau , je d e m e u r e dans m o n anc i enne opi

nion. Sans n u l dou te , le c h a m e a u est l ' animai 

le plus utile qu' i l y ait en Afr ique, mais c'est 

aussi la c r é a t u r e la p lus ennuyeuse , la p lus s t u -

pide , la plus désagréable q u e l'on puisse i m a g i 

ner . Tou te sa cé lébr i té , il ne la doit q u ' à ses fa

cultés p h y s i q u e s ; pas un Arabe n 'a vanté son 

inte l l igence, et cependan t des mil l iers d 'Africains 

ne pou r r a i en t vivre sans lu i . J e vais c h e r c h e r à 

donner ici la preuve de ce que j ' a v a n c e . 

C a r a c t è r e s . — Le d r o m a d a i r e ou chameau à 
une bosse, ledjemmeldss A rabes , e s t u n r u m i n a n t 

de forte taille, il a de l - ^ O à à" ,20 de h a u t ; de 

2'",20 à 3 m è t r e s de long, depuis le m u s e a u j u s 

q u ' a u bout de la q u e u e ; il pèse de 3 à 4 q u i n 

t a u x . Quoiqu' i l fournisse moins de races que le 

cheval , le d r o m a d a i r e ne présen te pas moins 

de grandes var iétés . En généra l , les c h a m e a u x 

des s teppes et du déser t sont g rands , é lancés , 

hau t s sur j a m b e s ; ceux des cont rées cul t ivées , 

n o t a m m e n t du nord de l 'Afrique, sont l ou rds et 

pesants . E n t r e u n bischarin, c 'es t-à-dire u n c h a 

m e a u élevé p a r les nomades Bischarins et le 

chameau de somme d 'Egypte , il y a au tan t de 

différence q u ' e n t r e un cours ier a rabe et un c h e 

val de char ro i . Le p remie r est l ' an imal de selle 

le plus p réc ieux , le second la bê te de s o m m e la 

plus forte. 

L 'Arabe reconna î t bien vingt races différentes 

d e chameaux ; c 'est u n e sc ience c o m m e la 

science des chevaux ; on parle de c h a m e a u x n o 

bles et ignobles. Notre p lanche XXVII représen te 

le c h a m e a u de s o m m e , qui est à peu près sur le 

m ê m e r a n g que le cheval de paysan. 

Le corps d u c h a m e a u (fig. 219) est t r apu ; ses 

flancs sont rent rés ; au mil ieu du dos se t rouve 

u n e éminence formée par du tissu ad ipeux. Les 

j a m b e s sont longues , mais lourdes ; les cuisses 

re la t ivement faibles, et les pieds larges et ca l 

leux. Le cou est t r è s - l o n g ; l ' an imal ne le por te 

pas droi t , mais hor izonta l et un peu r e c o u r b é ; il 

se t e rmine par une têLe pet i te et laide. La q u e u e 

ressemble à u n e q u e u e de vache . T o u t l 'animal 

a l 'air d 'un m o n s t r e . 

Considérons c h a q u e par t ie de p lus près . La 

tê t e , dépourvue de cornes , est assez cour te , le 

m u s e a u est al longé et renflé, le front sail lant, 

a r rond i et b o m b é ; les yeux sont grands e t 

d 'une expression bê te à plaisir ; le front est 

p l ane . Les oreilles sont t rès-pet i tes , mobiles , i n 

sérées sur le der r iè re de la tê te . La lèvre su

pér ieure recouvre l ' inférieure, qui est éga lement 

p e n d a n t e ; on dirai t que la masse muscu la i r e 

de ces par t ies est t rop l o u r d e . Quand on r e 

garde un c h a m e a u de face, la bouche est pres 

que toujours ouver te , et les naseaux sont t irés 
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Tig. 219. Squelette du chameau dromadaire ('). 

sur les côtes . Lorsque l 'animal se m e u t rapide
m e n t , les lèvres m o n t e n t et descenden t cont i 
nue l l emen t . A l 'occiput se t r ouven t deux glan
des, d 'environ S cent , de long, 8 cent , de large , 
don t les condui ts excré teurs s 'ouvrent a la surface 
de la peau, et y versent , à l ' époque du ru t , u n 
l iquide noir, d ' une odeur repoussante . 

Le cou est long , c o m p r i m é l a t é ra l emen t , épais 
dans son milieu plus qu ' à ses a t t aches . Le corps 
est ven t ru , a r rond i . La l igne medio-dorsa le est 
cou rbe , ascendante depuis le cou j u s q u ' a u gar
ro t , où elle s'élève b r u s q u e m e n t j u s q u ' a u som
m e t de la bosse, et en redescend peu à peu en 
a r r i è re . La bosse est ver t ica le , elle varie cons idé
rab lemen t en d imens ions suivant les saisons. 
Elle est d ' au tan t plus grande que le chameau est 
mieux nour r i , et d i m i n u e à mesure q u e son 
régime devient insuffisant. Chez les a n i m a u x qui 
ont une bonne et ample nou r r i t u r e , elle a la 
forme d 'une py ramide , et recouvre au moins le 
q u a r t du dos ; chez les a n i m a u x amaigr i s , elle 
disparaî t complè t emen t . Elle croi t p e n d a n t la 
saison des pluies, époque où les fourrages sont 

(*) D'après Chauveau, Traité d'anatomìe comparés des animaux 

dumesiiyues. 2 · éd i t ion . P a r i s , 1 8 7 0 . 

a b o n d a n t s , et arr ive à peser j u s q u ' à 15 kilo
g r a m m e s ; pendan t les mois de sécheresse et de 
famine , elle s'efface p resque en t i è remen t , et ne 
pèse plus que 2 ou 3 k i l og rammes . 

Les j ambes sont mal p l a c é e s ; celles de der
r ière sor tent p resque c o m p l è t e m e n t du corps de 
l 'animal , et le r enden t encore p lus laid. Les 
doigts assez longs et larges sont p resque ent ière
m e n t compr is sous la p e a u ; l eur séparat ion est 
ind iquée sur la face dorsa le pa r u n sillon pro
fond; sur la face p l an ta i r e , le pied est ar rondi 
c o m m e un coussin, et p résen te u n sillon d'avant 
en a r r i è re . La piste q u e laisse un c h a m e a u est 
facile à r econna î t r e : elle consiste en u n e e m 
pre in te a r rond ie , a l longée, avec deux é t rang le 
m e n t s et, en avant , deux p ro longemen t s formés 
par les doigts . La queue , qui est touffue, arrive 
j u s q u ' a u t a lon . 

Les poils sont mous , l a ineux , et t rès-al lon
gés au s o m m e t de la t ê t e , à la n u q u e , à la 
gorge , aux épaules et sur la bosse. Des callosités 
se t rouven t à la po i t r ine , aux coudes , aux carpes , 
aux genoux et aux chevil les ; elles a u g m e n t e n t 
avec l 'âge e n d ú r e t e et en é t endue . La callosité 
pectora le fait saillie c o m m e une bosse, et forme 
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Fig. 220. Tète Je dromadaire (*). 

un coussin sur lequel repose le corps , quand 

l'animal est couché . 

Les organes in te rnes p ré sen ten t des p a r t i c u 

larités non moins r emarquab l e s . Il y a pr imit i 

vement qua t re incisives à la m â c h o i r e s u p é 

rieure, six à la m â c h o i r e in fér ieure . Les deux 

incisives méd ianes supér ieures t o m b e n t de b o n n e 

heure et n e sont pas remplacées (fig. 220) ; aussi 

les an imaux adultes n 'ont - i l s que deux incisives 

supérieures, après la p r e m i è r e den t i t i on ; elles 

sont grandes , po in tues , coniques , recourbées en 

forme de can ines ; à l a m â c h o i r e infér ieure pous

sent des incisives semblables à celles du cheval . 

Chaque m â c h o i r e renferme des canines ; à la 

mâchoire supér ieure , ces dents rappel lent m ê m e , 

pa r l eu r forme et l eur g randeu r , les canines d 'un 

carnassier. Les molaires p ré sen ten t aussi diver

ses par t icular i tés . 

Chez le chameau , l 'apparei l de la r u m i n a t i o n 

(fig. 221) présente u n e par t icular i té : c'est la 

présence, dans la panse , de deux groupes de cel

lules dans lesquelles l 'eau se t i en t en réserve ; 

ces cellules é tant plus é t roi tes à leur en t rée qu 'à 

leur fond, p e r m e t t e n t aux a l iments de se main

tenir au-dessus et aux boissons d'y p é n é t r e r avec 

facilité. L ' é p i t h é l i u m qui tapisse ces cellules 

s'oppose à l 'absorpt ion des l iquides qu 'e l les con-

(') t, occ ip i ta l ; 3 , p a r i é t a l ; 2 ' , c r ê t e s par i é ta l e s ; 3, éca i l l e t e m 
porale ; 4 , frontal ; 4 ' t r o u s o u r c i l l e r ; 5 , z y ^ o m a t i q u e ; 6, n a s e a u x ; 
7 , maxi l la ire s u p é r i e u r ; 7' . trou s o u s - o r b i t a i r e ; 8, pet i t s u s - m a s i l -
laire ; 9, maxi l la ire i n f é r i e u r ; 10 et 1 1 , orif ices du c o n d u i t m a x i l 
laire denta ire . (Chauveau.) 

t i ennen t , afin q u e ceux-ci puissent d é t r e m p e r 

les a l iments qui sont renvoyés à la bouche lors 

de la r u m i n a t i o n . 

La robe du d r o m a d a i r e est t rès -var iab le : le 

plus souvent elle a la couleur d u sable ; mais on 

t rouve aussi des individus gris , b r u n s , no i r s , avec 

les pieds p lus clairs ; j ama i s on n ' en voit de t a 

chetés . Les Arabes r e g a r d e n t les c h a m e a u x noirs 

c o m m e mauva i s , sans valeur , et les t u e n t de 

b o n n e h e u r e ; c'est ce qui fait qu ' on en rencon t re 

si peu de cet te t e in te . 

Les j eunes c h a m e a u x ont un poil laineux qu i 

recouvre tou t le corps . Leurs formes sont arron

dies et plus agréables à l 'œil que celles des v ieux ; 

elles ne dev iennen t angu leuses qu 'avec l 'âge. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On n e t rouve 

plus a u j o u r d ' h u i le d r o m a d a i r e q u ' à l 'état d o 

m e s t i q u e , dans tou te l 'Afrique en deçà du 12° de 

la t i tude nord , et dans la parLie la p lus o r ien ta le 

de l 'Asie. Son aire de dispersion se confond avec 

celle des Arabes : de l 'Arabie ou du no rd -oues t 

de l 'Afrique, elle s 'étend à t ravers la Syrie , l 'Asie 

Mineure et la Perse j u squ ' en B o u k h a r i e , où se 

t rouve le c h a m e a u à deux bosses ; d 'un au t re 

côté, elle s 'étend à t ravers le S a h a r a , j u s q u ' à l 'o

céan At lan t ique et j u s q u ' au 12° de la t i tude nord . 

Le d r o m a d a i r e para î t ê tre or iginaire de l 'Ara

bie , et semble n 'avoir été impor t é dans le nord 

de l 'Afrique que dans le t ro i s ième ou le qua 

t r i ème siècle de no t r e è r e , bien qu 'on le c o n n û t 

en Egypte déjà au t emps de Moïse. Il est - jurieux 
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Fig. 221. Estomac du dromadaire (*). 

q u ' o n ne le t rouve représen té sur a u c u n m o n u 

m e n t égypt ien , les colonnes de M e m m o n excep

tées , et que les au teurs grecs et roma ins , qui on t 

visité l 'Egypte , ne le c i tent pas c o m m e y é t an t 

i nd igène . Il est p r o b a b l e m e n t venu en Egypte 
avec les Arabes , et il s'est r é p a n d u avec eux 

sur t ou t le nord de l 'Afr ique . 

La Bible en fait souvent ment ion sous le n o m 

de gamul. J o b avait j u squ ' à six cents c h a m e a u x ; 

ceux que posséda ien t les Madianites et les A m a -

lécites é ta ient auss i n o m b r e u x que le sable de la 
m e r . On s'en servait c o m m e l 'on s ' en sert a c 

tue l l emen t . La domest ica t ion du d romada i r e 

para î t r e m o n t e r aux t e m p s an téh i s to r iques ; 

car on ne sait a u jus te d 'où provient cet an ima l . 

Ni en Afr ique, ni en Asie, on n e trouve de 

c h a m e a u x sauvages ou redevenus sauvages . 

Le c h a m e a u est u n véri table an imal du dé

sert ; il ne se t rouve q u e dans les endro i t s les 

p lus secs et les plus c h a u d s ; dans les lieux cu l 

tivés, il perd sa vér i table essence . E n Egypte, 
on peut, avec de la b o n n e n o u r r i t u r e , ob len i r 

des c h a m e a u x t rès-grands et t r è s - lou rds ; mais 

ils on t p e r d u leurs pr inc ipa les qual i tés : la légè

reté, la pa l i ence et la s o b r i é t é ; aussi les Arabes 

du déser t les mépr i sen t - i l s . Sous l e s t rop iques , où 

(') À, r u m e n ; B, r é - e a u ; C, feuil let se c o n t i n u a n t s a n s d é m a r c a t i o n 
e x t é r i e u r e sur Ja ca i l l e t t e D ; I, œ s o p h a g e ; G, p r e m i e r g r o u p e du 
c e l l u l e s j H , s e c o n d g r o u p e de c e l l u l e s a q u i f è r e s ; E, p j l o r e ; d u o 
d é n u m . (G. C o l i n , Traitt de pUy^oh'jie. comparée des animaux 
domestiques, Par i s , 1870, 2« é d i t i o n . ; 

la végéta t ion prend tou t à fait le type de celle de 
l 'Amér ique du Sud ou de l 'Asie du Sud , le cha
m e a u n e p rospère p lus . On a essayé , mais 
tou jours en vain, de l ' acc l imate r dans le cœur 
de l 'Afrique. J u s q u ' a u 12°, l ' an imal se trouve 
t rès -b ien ; mais plus au sud , il s'affaiblit, et plus 
loin encore , il succombe , que lque abondante 
que soit sa n o u r r i t u r e , e t sans cause connue . 
Les Arabes i m p u t e n t cela à la présence d 'une 
m o u c h e , mais c'est une e r r e u r ; le chameau 
ne suppor te pas un cl imat h u m i d e . Il n ' a ime pas 
non plus les m o n t a g n e s , q u o i q u ' o n puisse par
fa i tement l'y uti l iser. 

On n ' a fait j u squ ' i c i q u e p e u de tentat ives 
p o u r acc l ima te r le c h a m e a u au nord du dése r t ; 
on ne p e u t cependan t dou te r qu' i l ne prospère 
j u s q u ' a u 40°. En 1622, F e r d i n a n d II de Médi-
cis h t i m p o r t e r des c h a m e a u x en Toscane , et 
j u s q u ' à p résen t on y a cultivé l 'élève de ces an-
n i m a u x . A San-Rossore , p rès de Pise , les cha
m e a u x se t rouven t dans u n e grande plaine sa
b lonneuse et y vivent c o m m e dans leur pat r ie . 
E n 1810, il y en avait 170 ; en 1840, 171 . C'est 
de là que se peup len t tous les j a rd ins zoologi
ques et tou tes les ménage r i e s . Dans le sud de 
l 'Espagne , on a aussi voulu élever des cha
m e a u x , et con t re tou te a t len te on y a réussi . 
Les c h a m e a u x s'y t rouven t dans d 'excellentes 
condi t ions . Main tenan t , on c h e r c h e à accl imater 
le c h a m e a u en A m é r i q u e , n o t a m m e n t au Mexi-
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que. Depuis 1838, cent c h a m e a u x font la rou te 

à travers le déser t , depuis le Mississipi j u s q u ' à 

l'océan Pacif ique. Le gouve rnemen t de Bolivie 

en a fait venir p o u r les Cordillères ; à Cuba, il y 

en avait 70 en 1841 . 

On élève b e a u c o u p de d romada i res , dans t o u t 

le nord et l 'est de l 'Afrique. P lus ieurs t r ibus 

arabes en possèdent des mille et des centa ines de 

mille. Dans le S o u d a n , j ' a i connu des chefs qui 

possédaient de 500 à 2,000 c h a m e a u x ; dans les 

steppes du Kordofahn , j ' e n vis pa î t re u n t r o u 

peau d 'au moins 230,000 tê tes . P lus ieurs m i l 

liers sont employés sur la seule rou te du déser t 

entre Korosko e t A b o u - H a m m e d , en Nubie . 

Avant la cons t ruc t ion du c h e m i n de fer, six 

cents chameaux faisaient c h a q u e j o u r le trajet 

entre le Caire et Suez . A l 'arrivée de la mal le des 

Indes or ientales , on voit des caravanes de deux 

à trois cents a n i m a u x sor t i r p e n d a n t p lus ieurs 

heures de sui te des por tes d ' une ville. On ne 

peut es t imer le n o m b r e des chameaux qu i son t 

sur les g randes rou tes d u déser t , en t re les pays 

du Niger e t le nord de l 'Afrique. La t r ibu des 

Tibbo en possède p lus ieurs cen ta ines de mi l le ; 

les Berbères en on t p lus d 'un mi l l ion . Dans 

l 'Arabie Heureuse e t dans l 'Arabie Pé t r ée , on 

élève b e a u c o u p de c h a m e a u x , su r tou t d a n s le 

Nedjed. Ce pays en fourni t la Syrie , l 'Hedjaz, 

l 'Yémen; c h a q u e a n n é e , il en livre p lus ieurs 

milliers en Anatol ie . Le n o m h r e des c h a m e a u x 

qui périssent tous les ans dans le déser t est 

innombrable ; mais on peu t s'en faire u n e idée 

quand on le t raverse . Dans le déser t de Nubie, 

comme dans le Bah iouda , j e vis, le long des 

routes, des squele t tes de c h a m e a u x , serrés les 

uns à côté des au t res , su r p lus ieurs l ieues d 'é ten

due ; ils servent en q u e l q u e sorte à ind ique r le 

chemin aux voyageurs . L e déser t est la pa t r ie e t 

le lieu de naissance du c h a m e a u ; c 'est aussi son 

lit de mor t et son t o m b e a u ; le n o m b r e de ceux 

que l 'on abat n'est pas à cons idérer par r appor t 

à ceux qui pér i ssent ainsi su r les rou te s . 

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

a une n o u r r i t u r e exc lus ivement végétale , et il 

n'est nu l l ement difficile p o u r ses a l iments . On 

peut dire que la sobr ié té est sa plus g rande 

qualité. 11 se c o n t e n t e des fourrages les plus 

mauvais. P e n d a n t p lus ieurs semaines , il ne se 

nourrira que des p lan tes les plus sèches e t les 

plus rabougr ies d u déser t , d 'he rbes t r a n c h a n 

tes, de branches à demi desséchées . Au besoin, 

il se contente d 'un vieux pan ie r , d 'une na t te 

tressée avec des feuilles de pa lmier . Dans le 

Soudan or iental , il faut p ro téger con t re les cha

m e a u x , par u n e ha ie d 'ép ines , les hu t tes des 

indigènes , qui n e sont formées que d 'une mince 

c h a r p e n t e , recouver te de g a z o n ; ils les m a n g e 

ra ien t j u s q u ' a u x fondat ions . Les p iquan t s , les 

épines les plus acérées ne blessent pas la b o u c h e 

du c h a m e a u . P lus de cen t fois, j ' e n ai vu avaler 

des b ranches de mimosas , toutes hér issées de 

p iquan t s qui sont , on le sai t , assez a igus pour 

t raverser m ô m e le cu i r des semelles de soul iers . 

P lus ieurs fois, à la chasse , nous en fîmes l ' expé

r i e n c e : une de ces épines t raversa m a semel le , 

me blessa le gros or tei l , et se ficha dans le cu i r 

du dos de ma chaussu re ; ce sont ces p iquan t s 

que le d r o m a d a i r e m â c h e i m p u n é m e n t . Le soir , 

la caravane fait ha l te , on lâche les c h a m e a u x 

pour les laisser eux -mêmes c h e r c h e r leur nour

r i tu re ; ils vont d ' a rbre en arhre e t m a n g e n t 

toutes les b ranches qu' i ls peuven t a t t e indre . Ils 

les cassent avec leurs lèvres, t r è s -ad ro i t emen t , 

puis les avalent , ma lg ré toutes les ép ines . Ils 

a i m e n t s u r t o u t les a l iments s a v o u r e u x ; ils se ré

p a n d e n t dans les c h a m p s de d u r r a h , et y causen t 

de g rands r avages ; ils m a n g e n t les pois, les 

fèves, les vesces ; ils sont très-friands de gra ins . 

Dans les voyages à t ravers le désert , où il faut 

d iminue r la cha rge a u t a n t q u e possible , c h a q u e 

Arabe n ' e m p o r t e avec lui q u ' u n peu de d u r r a h 

ou d 'orge ; c h a q u e soir, il en donne une ou deux 

poignées à son c h a m e a u . Dans les villes, on 

nour r i t ces an imaux de fèves; dans les villages, 

de gazon desséché ou de paille de d u r r a h . Ils 

para issent cependan t préférer les feuilles des 

arbres et des huissons ; c o m m e les girafes, on 

les voit toujours se dir iger vers les a rb res . 

S'il a à mange r des he rbes succulen tes , s'il 

n 'es t n i t rop c h a r g é n i forcé, le c h a m e a u peut 

res ter des semaines ent ières sans bo i r e . Les 

n o m a d e s d u déser t de Bah iouda ne s ' inquiè

t en t souvent pas de t o u t u n mois du sor t de 

leurs c h a m e a u x ; ils les laissent se chois i r eux-

m ê m e s les p â t u r a g e s , e t souvent , p e n d a n t tou t 

ce t e m p s , ces a n i m a u x se c o n t e n t e n t , p o u r 

apaiser l eur soif , de la rosée e t d u suc des 

p lan tes . Il en est a u t r e m e n t pendan t la séche

resse. On a dit et répé té q u ' u n c h a m e a u pouvai t 

res ter de quinze à vingt j o u r s sans b o i r e ; mais ce 

n 'es t là q u ' u n e fable. E n d é c e m b r e 1847 et j a n 

vier 1848, j e t raversais le déser t de Bahiouda ; 

p e n d a n t le voyage, qu i d u r a hu i t j o u r s , nos cha

meaux ne r e ç u r e n t pas une gout te d ' eau ; mais il 

y avait , à ce m o m e n t encore , beaucoup de p lan 

tes ver tes , et nos a n i m a u x s'en t rouvèren t t r è s -

bien. Deux ans p lus ta rd , au mois de j u i n , j e fis 

le m ê m e chemin ; les c h a m e a u x eu ren t à souffrir 
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de la faim et de la soif ; bien qu ' abreuvés le qua 

t r i è m e j o u r , ils éLaient t e l l ement épuisés , au 

s ixième et au sep t i ème , qu' i ls t o m b a i e n t sous 

n o u s , et que nous eûmes les plus g randes peines 

à les a m e n e r j u s q u ' a u Nil, e t encore dûmes -nous 

en décha rge r que lques-uns , p o u r pouvoir les 

m o n l e r . Pa r la cha leur b r û l a n t e de l 'été d'Afri

q u e , un c h a m e a u en voyage doit Être bien nour r i 

et suff isamment abreuvé ; t ous les qua t r e j o u r s , au 

moins , il doit avoir t r en te ou q u a r a n t e heu res de 

repos . Ce n 'es t q u e dans des cas except ionnels 

qu ' i l s souffrent ainsi de la soif, lorsqu 'on t rouve 

ta r ie , pa r exemple , u n e fontaine à laquel le on 

compta i t s ' abreuver . Autrefois , on che rcha i t à 

expl iquer cel te sobr ié té du c h a m e a u pa r une 

conformat ion par t i cu l iè re de son es tomac . On 

croyai t que les g randes cel lules des deux pre 

mie r s c o m p a r t i m e n t s de cet o r g a n e é ta ient des 

réservoirs d 'eau ; m i e u x encore , dans d ' anc iennes 

descr ipt ions de voyage, et s u r t o u t dans les ou

vrages de compi la t ion , on lit q u e , dans le désert , 

des voyageurs m o u r a n t s de soif t rouven t encore 

rie l 'eau dans l ' es tomac du c h a m e a u . J e doutais 

déjà de l ' exact i tude de ce réci t , mais je m ' en suis 

encore informé auprès des chamel ie r s ; a u c u n 

n 'avait connaissance d 'un parei l con te ; u n m e n 

songe aussi grossier était nouveau p o u r eux . Plus 

t a rd , lorsque j ' a i vu aba t t re des c h a m e a u x qui 

avaient été abreuvés la veille, j e m e suis c o n 

vaincu qu ' i l étai t c o m p l è t e m e n t impossible de 

boire de l 'eau mêlée p e n d a n t des j o u r s ent iers 

aux a l iments et au suc gas t r ique . Le c h a m e a u a 

déjà u n e o d e u r r e p o u s s a n t e ; mais une parei l le 

houi l l ie s tomaca le r épugne ra i t m ê m e à u n 

h o m m e à demi m o r t de soif; l 'odeur d 'un esto

m a c de c h a m e a u f r a î chemen t ouver t , est i n sup 

por tab le . 

Il est t r è s -a rnusan t de voir arr iver près d 'une 

fontaine ou d 'une r ivière des c h a m e a u x fati

gués , épuisés , affamés. Quelque s tupides qu ' i ls 

soient , ils n ' oub l i en t cependan t pas les endroi ts 

où ils ont déjà été ab reuvés . Us lèvent la tê te , 

c l ignent des yeux, asp i ren t l 'air, p e n c h e n t les 

oreilles en a r r i è re , se m e t t e n t aussi tôt à cour i r , 

e t l 'on est obligé de se c r a m p o n n e r à la selle 

p o u r ne pas t o m b e r . Arrivent-i ls à la fontaine, 

ils se poussen t les uns les au t res , c h e r c h e n t à 

s 'écar ter par leurs horr ib les h u r l e m e n t s . A la 

sortie du déser t de Rah iouda , trois de nos cha

meaux ar r ivèrent à un canal d ' i r r igat ion, al i

m e n t é par une roue hyd rau l ique , et où coulai t 

u n ru isseau d ' un assez bon d é b i t ; ils s'y ar rê tè

ren t , et, p e n d a n t trois m i n u t e s , b u r e n t l i t té ra le

m e n t tou te l 'eau qu i coula i t dans le fossé. Leur 

corps se gonfla i m m é d i a t e m e n t , et pendant la 

c o u r s e , l 'eau, a c c u m u l é e dans leur es tomac 

faisait un b ru i t semblable à celui que fait un ton

n e a u à demi rempl i d ' eau . D u r a n t la saison des 

p luies , les Arabes du Soudan or iental dissolvent 

de la te r re salée ou du sel dans de pet i ts étangs, 

où ils ah reuven t leurs chameaux . Le sel aug

m e n t e l 'appét i t du vaisseau du désert, et sa bosse 

cro i t r a p i d e m e n t . 

Il est à r e m a r q u e r q u e les chameaux sont plus 

ou moins sobres suivant l eu r éduca t ion . Us se 

laissent gâter fac i lement , et deviennent alors 

c o m p l è t e m e n t hor s d 'usage . Les chameaux du 

Soudan et ceux du déser t sont hab i tués , dès leur 

j e u n e s s e , à n 'ê t re abreuvés que tous les qua t re ou 

six j o u r s , on ne les n o u r r i t qu ' avec les quelques 

he rbes sèches qui p o u s s e n t d a n s l c u r p a t r i e ; aussi 

valent-ils mieux pour les voyages à travers le dé

ser t que ceux nés plus au n o r d , su r tou t dans les 

régions cul t ivées , où le boire et le m a n g e r ne 

m a n q u e n t j ama i s . Les p r e m i e r s sont plus petits 

e t p lus maigres ; ils sont t ou t au t res que ceux de 

l 'Egypte et de la Syrie : ceux-c i ne peuvent leur 

ê t r e comparés ; ils ne servent q u e de bêtes de 

s o m m e , e t ne peuvent ê t re uti l isés p o u r de longs 

voyages . 

A voir un c h a m e a u a u repos , on ne croirait 

pas qu ' i l puisse r ivaliser de vitesse avec le che 

val . E t cependan t r ien n 'es t plus vra i . Les cha

m e a u x des s teppes et du déser t sont les plus rapi

des à la course ; i l spa rcouren t , d ' une t ra i te , un es

pace considérable , aussi faci lement que nul aut re 

an ima l domes t i que . De vieux c h a m e a u x parais

sent lourds , et n e vont qu 'au pas ou au t r o t ; 

mais l 'a l lure à l 'amble des c h a m e a u x de selle 

est légère et assez grac ieuse . D 'ordinai re , ils mar

chen t l en temen t , en avançan t et r ecu lan t la t ê t e : 

r ien n 'es t p lus laid à voir . Mais u n e fois mis au 

t ro t , un c h a m e a u de bonne race para î t beau et 

l éger .Un c h a m e a u de s o m m e , p e s a m m e n t chargé, 

p a r c o u r t six l ieues en cinq h e u r e s , et m a r c h e 

sans s 'ar rê ter de c inq heu res d u mat in à dix 

h e u r e s du s o i r ; un bon c h a m e a u de selle par

cour t faci lement un espace t r ip le . La r i che ima

ginat ion des Bédouins se plaîl à exagérer encore 

cet te vitesse. Les chameaux de selle les pluslégers 

sont connus en Afrique sous le nom à'htdjihn ou 

c h a m e a u x des pè l e r in s ; ceux qui les mon ten t , 

sous celui d'liedja lin; mais le nom d'Hedjin s 'ap

p l ique s u r t o u t aux coursiers , qui parcouren t en 

peu de t emps des espaces incroyables. On vante les 

c h a m e a u x dressés aux environs d 'Esneh dans la 

Hau te -Egyp te , et plus encore les incomparab les 

Bischarius du Soudan or ien ta l . C'est sur un 
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Fig. 252. Le dromadaire. — Caravane dans le désert, d'après des photographies prises en Egypte. (Collection do M. H. B ) 

hedjihn que M o h a m m e d - A l i pr i t la fuite, et arriva 

du Caire jusqu'à Alexandr ie en douze heures : la 

distance de ces d eux villes est de p lus de 200 k i 

lomètres . En Egypte et en Nubie , on appel le d i -

zainiers (achrari) les c h a m e a u x qui pa rcou ren t 

en u n jour dix m a h a d a s ou s ta t ions de ca ra 

vanes ; on les es t ime fort, car les m a h a d a s sont 

éloignées l 'une de l ' au t re de 16 à 20 k i lomèt res . 

Un achrari c o u r u t d 'Esneh à Geneh, e t devait 

revenir à son poin t de dépar t , mais il é ta i t telle

ment épuisé qu ' i l m o u r u t a u n e v ingta ine de k i 

lomètres du lieu qu ' i l devait a t t e indre . 11 avait 

parcouru en 9 h e u r e s 200 k i lomèt res , et t raversé 

deux fois le Nil, ce qu i lui avait bien fait p e r d r e 

une heu re . A u c u n cheval ne sout ient u n e pareil le 

course. Au c o m m e n c e m e n t , le cheval devance le 

chameau , mais b ientôt celui-c i le rejoint et le 

dépasse de beaucoup à son tou r , sans changer son 

allure. Si l 'on fait r eposer u n c h a m e a u p e n d a n t 

la g rande cha leu r , mais que , sauf cette hal te , on 

marche du m a t i n au soir, on peu t pa rcour i r fa

ci lement en 16 heures de course , 160 k i lo

mètres . Un bon c h a m e a u , bien nour r i et bien 

abreuvé, suppor te de pareil les fatigues, trois et 

B r t E u i i . 

m ô m e q u a t r e j ou r s sans se repose r . On p e u t 

donc , avec un seul c h a m e a u , en q u a t r e j o u r s , 

faire 640 k i lomèt res . 

Il n'y a que les c h a m e a u x ma l élevés et rétifs 

qui p rennen t le galop. Les Arabes d e m a n d e n t 

t rois choses chez u n bon c h a m e a u : qu'i l a i t 

le dos m o u , qu' i l n 'ait pas besoin du fouet, qu ' i l 

soit m u e t lorsqu ' i l se lève et se c o u c h e . Ce n 'es t 

guère q u e celui qu i a eu b e a u c o u p affaire à ces 

a n i m a u x , qui c o m p r e n d l ' impor tance de ces con

di t ions . 

Un c h a m e a u de s o m m e est la bote la p lus 

horr ib le qu ' on puisse imaginer . Avec son a l lure à 
l ' amble , son cavalier est ballot té d 'avant en ar r iè 

r e , de droi te à gauche . On ne peut m i e u x se figu

re r ces m o u v e m e n t s , q u ' e n les c o m p a r a n t à ceux 

d 'un mago t ch ino i s ; c'est de celte façon q u e 

l ' h o m m e est p r o m e n é sur sa selle. Au t ro t , il en 

est a u t r e m e n t , si le cavalier sait b ien ma î t r i se r 

sa- bê te . Le ba l lo t tement à droi te et à g a u c h e dis

paraî t , à m e s u r e que les m o u v e m e n t s de l 'ani 

mal sont plus rapides , et si l 'on se t i e n t b ien en 

selle, on n 'es t pas plus secoué q u e s u r u n c h e 

val. Mais le galop est encore plus i n s u p p o r t a b l e 
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que le pas . Lorsqu ' i l est t rès-exci té , u n c h a m e a u 

peut p rendre ce t t e a l lure ; il ne la sou t i en t pas 

long temps , il est vrai , ma i s il n ' en a pas beso in ; 

car , d 'o rd ina i re , avant t rois m i n u t e s le cavalier 

e s t a t e r re et le c h a m e a u s'en va ensui te , j oyeux , 

de son pas o rd ina i r e . Aussi , les Arabes ont - i l s 

hab i tué leurs c h a m e a u x de selle à n 'a l ler q u ' a u 

t rot . 

Dans les pays de m o n t a g n e s , le c h a m e a u ne 

peu t ê t re d 'un g r a n d e m p l o i ; il n e sait pas 

g r i m p e r , et lorsqu ' i l est cha rgé , il ne p e u t 

descendre qu 'avec beaucoup de p r u d e n c e . Dans 

l ' e au , il est enco re plus ma ladro i t . Lo r squ 'on l'y 

chasse p o u r l ' abreuver , c o m m e on le fait dans 

le S o u d a n , il oppose déjà u n e rés is tance fu

r i euse . C'est b ien auLre chose , q u a n d il lui faut 

t raverser une r iv ière . Les hab i t an t s des bords du 

Nil sont souvent obligés de faire passer leurs 

c h a m e a u x d ' une rive à l ' au t re , et ils emplo ien t 

un procédé d o n t u n E u r o p é e n s ' i rr i te à bon 

dro i t . Le c h a m e a u ne sait pas se souten i r sur 

l 'eau, et descend au fond c o m m e u n sac de 

p l o m b , et c ependan t il lui faut nage r ; ca r il n'y 

a dans le pays q u e des canots où on ne peu t le 

faire en t re r . Les Arabes lui passent u n n œ u d 

cou lan t à la tê te et à la queue , de façon ce

p e n d a n t à ne pas l ' é t rangler , et on le condui t 

ainsi à l 'eau. Deux ou t rois au t re s le poussen t 

à coups de fouet. L ' an imal voudrai t h u r l e r , le 

n œ u d coulant lui coupe la voix ; il voudra i t s'en

fuir, ses liens le r e t i e n n e n t ; au beso in , on lui 

se r re le m u s e a u ; bon gré , ma l g ré , il en t re dans 

l ' eau. Lorsqu ' i l perd p ied , on voit c o m b i e n sa 

s i tuat ion lui semble désagréable ; ses naseaux 

sont béants , ses yeux so r t en t de leurs o rb i tes , 

ses oreilles s 'agi tent convuls ivement . U n Arabe 

m o n t é sur u n canot le p r e n d par la queue , u n 

au t r e lui t i re la tê te ho r s de l 'eau afin qu ' i l puisse 

u n peu resp i re r ; et ainsi se fait la t raversée . Ar 

rivé à la rive opposée , le c h a m e a u cour t d 'ordi 

na i re c o m m e un furieux, et ce n 'es t que lorsqu ' i l 

est b ien convaincu qu ' i l est de nouveau su r la 

t e r re fe rme, qu ' i l r e t rouve sa t r anqu i l l i t é . 

La voix du c h a m e a u est u n h u r l e m e n t v ra i 

m e n t affreux, difficile à déc r i re . Grondemen t s , 

g rognemen t s , cris, b e u g l e m e n t s , r u g i s s e m e n t s , 

tout y est m ê l é . 

De ses sens, l 'ouïe est le plus déve loppé , quoi

que ses pet i tes oreilles ne para i ssen t pas des 

organes très-parfaits ; la vue est moins b o n n e ; 

l ' odora t est mauva is . Le t ouche r para î t assez 

dél icat , et le goût , s'il n 'es t pas t rès -développô, 

existe cependan t . 

Il faut considérer le c h a m e a u c o m m e un a n i 

m a l s tup ide . Rien ne vient t émoigne r en faveur 

de son in te l l igence . J e veux ci ter que lques faits 

à l 'appui de m o n di re . P o u r j uge r le chameau , il 

faut le voir dans les c i rcons tances où il p e u t faire 

p reuve d ' in te l l igence ; en d e u x m o t s , il faut le 

voir à l 'œuvre . P o r t o n s - n o u s à cet effet en esprit 

dans un village, à l ' en t rée d ' une des routes du 

déser t . 

Les c h a m e a u x de s o m m e sont arrivés la veille ; 

de l 'air le p lus innocent , ils m a n g e n t les m u r s 

d ' une cabane de c h a u m e , que les propr ié ta i res , 

absents en ce m o m e n t , on t négl igé d ' en tourer 

d ' une haie d 'ép ines . Les chamel i e r s sont occu

pés à faire peser les ba l lo t s ; ils cr ient de toutes 

leurs forces, et avec une telle fureur apparen te , 

qu 'on c ra in t à c h a q u e ins tant de voir se com

m e t t r e un assassinat . Quelques c h a m e a u x les 

a c c o m p a g n e n t de leurs h u r l e m e n t s ; les autres 

sont encore s i lencieux, ils on t l 'air de dire : 

« Notre t e m p s n 'es t pas .encore venu, mais il va 

venir ! n 

E t il v ient en effet. Le soleil m a r q u e le 

m o m e n t de la pr ière de mid i . De tous côtés, 

a r r ivent des h o m m e s à la peau b r u n i e , pour 

che rche r leurs c h a m e a u x , en t ra in de dévorer 

u n e ma i son , ou de causer que lque au t r e dé

gât. Chaque c h a m e a u est condu i t devant la 

charge qui lui est des t inée , et est prié d 'une voix 

r a u q u e , appuyée de que lques coups de fouet, de 

se me t t r e à genoux . Il obéi t , mais avec résis

tance ; il prévoit t ou t e u n e suiLe de j ou r s mal 

h e u r e u x . Il hu r l e de toute la force de ses pou

mons ; il refuse de présen te r son dos . Le juge 

le plus favorable c h e r c h e r a i t en vain u n éclair 

de d o u c e u r dans ses yeux farouches . II se sou

me t cependan t à la nécessi té , n o n pas avec obéis

sance et r é s igna t ion , non pas avec pat ience et 

m a g n a n i m i t é , mais avec tous les signes de la 

colère, r ou l an t les yeux, g r inçan t des dents , 

poussant , f rappant , m o r d a n t . Il fait en tendre 

tous les sons les plus d iscordants , sans s ' inquié

ter ni de leur t imbre , n i de leur r h y t h m e ; il 

mêle ensemble ma jeu r et m i n e u r ; il massacre 

imp i toyab lemen t t ou t son conservant que lque 

semblan t d ' ha rmon ie ; il d éna tu r e toutes les 

notes que lui a données la na tu re . Enfin, ses 

p o u m o n s para issent épu i sés ; mais n o n ! il n 'a 

fait que changer de voix et p r e n d r e u n ton plus 

plaintif. La rage qu i remplissai t le c œ u r de ce 

c h a r m a n t an ima l , para î t avoir fait place à des 

sen t iments de dou leu r , il semble faire des r é 

flexions sur l 'esclavage et sur ses tristes consé

quences . Les rug i ssements se sont t ransformés 

en p la in tes . J e n e suis pas u n des poètes élé-
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giaques et l a rmoyan t s de no t r e époque , j e ne 

puis que mal e x p r i m e r ma pensée ; mais il m e 

semble que le c h a m e a u , dans sa profonde dou

leur, se rappel le les beaux t e m p s de l 'âge d 'or , 

où l ' homme ne cha rgea i t encore aucun fardeau 

sur sa bosse qui pouvai t s'élever fièrement, où 

il parcourai t joyeux et con ten t les pla ines tou

jours verdoyantes de son Éden . Ses plaintes l a 

mentables éb ran le ra ien t une p ier re ; mais le 

cœur du chamel ie r est p lus d u r que la p ier re ; 

l'oreille du bour r eau est sourde aux t é m o i g n a g e s 

de la dou leur profonde qu ' exp r ime le m a l h e u 

reux animal . U n des chamel ie r s s 'assied sur les 

jambes de ce doux agneau , lui saisit fo r t ement 

le m u s e a u , et exerce sur cette par t ie sensible 

une pression p lus ou moins v igoureuse . Il j uge à 

propos de pro téger ses m e m b r e s contre les mor 

sures de l 'animal ; il assure qu 'un c h a m e a u fu

rieux est le pire des a n i m a u x ; mais en tou t e 

justice, je dois p r e n d r e ici le part i du c h a m e a u . 

Comment ! Cet an imal peu t à pe ine b o u g e r ; il 

est chargé d 'un faix q u e por te ra i t au plus un 

éléphant, il doit m a r c h e r avec sa cha rge des 

jours en t i e r s ; il se p la in t d 'un tel sort, et un 

homme lui fe rme les naseaux , lui enlève l 'air 

dont il a besoin 1 De parei ls t r a i t emen t s feraient 

d'un ange un diable , et un c h a m e a u n'a j a m a i s 

eu la p ré ten t ion d'avoir que lque chose de la pa

tience d 'un ange . Qui s ' é tonnera , s'il t émoigne 

son m é c o n t e n t e m e n t en agi tan t fo r tement la 

tète ? Qui lui fera u n c r i m e de m o r d r e , de don 

ner des coups de pied, de se lever, de je te r bas 

son fardeau, de c h e r c h e r à s ' é chappe r , de hur le r 

à vous crever le t y m p a n ? E t n é a n m o i n s les 

Arabes lui r ep rochen t ces signes de colère , 

pourtant si justifiés. Eux qui t ra i tent tous les 

animaux en m a h o m é t a n s , ils lui cr ient : « Que 

Dieu maudisse , toi, ton père et ta r ace , ch ien , 

cochon! (Allah inha l -ek , bouk , oua ld in - ek , ïa 

k e l b ; h a l l o u f ! ) Ils lui d o n n e n t des coups de 

pied, des coups de fouet, et aux pr ières les plus 

instantes, aux plaintes les p lus saisissantes, à la 

colère la plus profonde , ils n ' opposen t que m é 

pris et r isées. 

On lâche le m u s e a u , on p rend le fouet ; le 

chameau doit se lever. Enco re une fois, il pousse 

un cri p o u r exp r imer t ou t e sa colère , t ou t son 

dédain pour l ' h o m m e ; puis il se tait tout le reste 

du j o u r , plein sans doute du sen t imen t de sa 

grandeur et de son élévation. Il r ega rde c o m m e 

au-dessous de lui de faire voir à l ' h o m m e la dou

leur dont ses indigues t r a i t emen t s l 'ont rempl i , 

et, j u squ ' au soir, il' m a r c h e s i lencieux, sans 

pousser u n soupir . Mais, au m o m e n t de se cou

cher , de se laisser décharger , il soulage encore 

son cœur , il lâche encore u n e fois la b r ide à sa 

colère. 

Voilà c o m m e n t se compor t e le c h a m e a u , quand 

on le charge et q u a n d on le d é c h a r g e . Encore 

a u j o u r d ' h u i , j e m e r e p r o c h e d'avoir m é c o n n u 

le noble ca rac tè re de cet an ima l , d 'avoir b l â m é 

aussi incons idérément ces manifes ta t ions d ' une 

colère t rop fondée, d 'un désir de vengeance t rop 

na ture l . 

J e crois m ' ê t r e b ien mis au point de vue du 

c h a m e a u , et avoir ainsi prouvé m o n impar t ia l i t é . 

Mais il est j u s t e aussi de nous me t t r e au poin t 

de vue de l ' h o m m e . Les choses ici dev iennent 

un peu différentes. On ne peu t n ier q u e le cha 

m e a u ne soit a d m i r a b l e m e n t doué p o u r m e t t r e 

l ' h o m m e con t inue l l emen t en colère. J e ne con 

nais a u c u n au t r e an imal qu i , en cela, lu i soit 

compa rab l e . A côté de lui , u n bœuf est u n e 

c réa tu re c h a r m a n t e ; u n m u l e t , qui p o u r t a n t 

r é u n i f i e s défauts de tous les mét i s , est u n an i 

mal on n e peut p lus doux ; un m o u t o n est p r u 

dent , u n âne est a i m a b l e . 

Bôtise et m é c h a n c e t é vont d 'o rd ina i re ensem

ble ; si l 'on y ajoute la paresse, la s tup id i t é , une 

mauvaise h u m e u r con t inue l l e , l ' en tê t ement 

et l 'obs t ina t ion , la r é p u g n a n c e à tou te chose 

ra i sonnable , la ha ine ou l ' indifférence vis-à-vis 

de son gardien et de son b ienfa i teur , et mi l le 

au t r e s défauts encore ; si on les r éun i t tous , dé 

veloppés à leur m a x i m u m chez une m ê m e créa

t u r e , l ' h o m m e qui a affaire à elle p e u t à bon 

droi t devenir fur ieux. L 'Arabe soigne ses a n i 

m a u x domes t iques c o m m e ses enfan t s ; mais le 

c h a m e a u le m e t souvent en co lè re . On le com

prend bien q u a n d soi -même on a été je té à bas 

d 'un c h a m e a u , t r ép igné , m o r d u , a b a n d o n n é dans 

les steppes ; q u a n d des j o u r s , des semaines en

t ières , cet an imal vous a con t inue l lement excité 

avec u n e persévérance e t u n e pa t ience r e m a r 

q u a b l e s ; quand on a essayé tous les moyens de 

dressage et d ' amél iora t ion , qu ' on a dépensé en 

vain tous les j u r o n s qu i peuven t rafraîchir la 

tension é lect r ique de l ' âme . 

Le chameau répand u n e odeur auprès de la

quelle celle du bouc est un par fum ; il écorche 

l 'oreille pa r ses h u r l e m e n t s , il blesse l 'œil par la 

vue de sa tête, de son long cou . Mais t ou t cela 

n 'es t pas à cons idére r . Ce que j e veux relever, 

c'est q u e , in t en t ionne l l ement , il résiste à toutes 

les volontés du chamel ie r . De tous les mill iers de 

chameaux que j ' a i pu observer dans mes voyages 

en Afrique, j e n ' en ai vu qu 'un qui m o n t r a i t 

q u e l q u e a t t a c h e m e n t à son maî t re : tous les 
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au t r e s n e travaillaient que forcés et c o n 

t ra in t s ! 

La seule qual i té qu 'a i t le c h a m e a u , c 'est sa 

sobr ié té . Son inte l l igence est t rès -bornée : il ne 

t émo igne ni a m o u r , n i h a i n e ; il est indifférent à 

tou t , si ce n 'est à sa nou r r i t u r e et à son pet i t . 11 
est i r r i té dès qu' i l s 'agit de t rava i l le r ; s'il voit 

q u e sa colère ne lui ser t à r i en , il se soume t 

au travail avec l 'indifférence qu' i l appor t e à tou te 

au t re chose . Il est m é c h a n t et dangereux , q u a n d 

il est en colère . Sa lâche lé est sans bo rnes . Le 

rug i s semen t d ' un lion suffit p o u r disperser u n e 

caravane ; c h a q u e chameau dans ces c i rconstan

ces je t te bas sa cha rge et s 'enfuit. Le h u r l e m e n t 

d ' u n e hyène l ' épouvan te ; un s inge, u n ch ien , u n 

lézard lui font peur . J e ne connais nu l an imal 

avec leque l il vive en ami t i é . L 'âne est en assez 

bons rappor t s avec lui, mais l 'amit ié n'y a a u c u n e 

par t . Le cheval semble voir en lui l 'animal le p lus 

laid. De son cô té , le c h a m e a u para î t r e g a r d e r 

tous les au t r e s an imaux avec la m ô m e mauvaise 

h u m e u r qu ' i l r egarde l ' h o m m e . 

Mais de tous les défauts du c h a m e a u , le p i re 

est son obst inat ion. Il faut avoir m o n t é un cha 

meau des j ou rnées ent ières pour savoir j u s q u ' o ù 

elle peu t al ler . L ' h o m m e inexpé r imen té a assez 

à faire p o u r m o n t e r et se teni r sur son c h a m e a u ; 

quand l ' an imal devient tô tu , c'est fini: il n 'y a 

alors q u ' u n e pe r sonne expér imen tée qui puisse 

res te r en selle. Y m o n t e r est déjà difficile ; car 

en sau tan t sur la selle il faut savoir s'y m a i n 

teni r . L ' an ima l profite de ce m o m e n t , pour 

m o n t r e r tou te sa désobéissance. Le cavalier veut 

aller au sud, il est sûr que le c h a m e a u se d i r i 

gera vers le nord ; il veut t ro t t e r , le c h a m e a u i ra 

au pas ; il veut al ler au pas , il t ro t te ra . E t ma l 

h e u r à lu i , s'il ne sait b ien se ten i r , s'il n e sait 

maî t r i ser sa bê le ! Il a beau t i rer les br ides , r e n 

verser au c h a m e a u la tê te en a r r i è re , celui-ci 

n ' e n cou r r a que plus fu r ieusement . 11 doit se 

tenir so l idement , afin que le chameau ne le fasse 

pas sau te r et qu ' i l ne se t rouve pas sur son cou , 

en avant de là selle. Gel an imal c h a r m a n t esl t rop 

point i l leux pour suppor te r une parei l le infraction 

à tou tes les règles de l ' équi ta l ion. Les mauvais 

t r a i t emen t s qu ' i l a dû essuyer depuis le t emps de 

sa domes t ica t ion l 'ont r endu g rognon et impa 

t ient . Il voit la maladresse de son cavalier, et 

c h e r c h e à s'en débar rasse r . Un cri de colère 

s 'échappe de sa bouche et il s 'élance ; tou t ce qui 

t i en t à la selle, tapis , ou t re s , a rmes , e tc . , est 

j e t é en bas , e t l e cavalier ne t a rdepas à les suivre. 

Puis le c h a m e a u c h e r c h e à échapper à tou te su

jét ion et en t re dans le déser t . Malheureusement 

pour lui , les chamel ie rs sont prê t s à p a r e r a tous 

ces acc idents . A l ' ins tant , ils sont à ses trousses ; 

ils cou ren t , ils r ampen t , ils c h e r c h e n t à s'appro

c h e r de lui, ils p r ien t , ils a t t i ren t , ils flattent, 

j u s q u ' à ce qu ' i ls l 'a ient saisi par les r ênes ; 

mais alors leur â m e se révèle dans tou te sa 

no i rceur . D 'un bond , ils sont en selle, ils d o m p 

t e n t l ' an imal , suivent ses t races , r amassen t les 

objets p e r d u s , font agenoui l le r le chameau , le 

r o u e n t de coups et le cha rgen t à nouveau . On 

c o m p r e n d les soupirs que de tels t r a i t emen t s ar

r a c h e n t à no i re an ima l . S'ils ne peuven t l 'a t t ra

pe r , des cen ta ines d 'au t res , complè t emen t désin

téressés , sont toujours prê t s à saisir un chameau 

e r ran t , et , en suivant ses t races , à le r a m e n e r à 

son po in t de dépa r t . Un Arabe ne s 'empare ja 

mais d 'un c h a m e a u fugitif avant d 'avoir au moins 

essayé de le r e n d r e à ses possesseurs légi t imes. 

P o u r e x p r i m e r en deux mo t s m o n opinion je 

d i r a i : le chameau est au-dessous de tous les autres 

an imaux d o m e s t i q u e s ; il n 'a r ien p o u r lui du 

côté de l ' i n t e l l igence , et n e sait que rendre 

l ' h o m m e fur ieux. 

On a comba t tu de divers côtés cel te apprécia-

l ion ; je la main t i ens c e p e n d a n t e t en certifie la 

vér i té . Le t emps qu i s 'est écoulé a u n p e u adouci 

mes souveni rs , j e l 'avoue ; mais , en s o m m e , ma 

descr ip t ion est exacte , e t j e ne me laisserai con

t red i re que par q u e l q u ' u n qu i a u r a , aussi long

t emps q u e mo i , eu affaire aux c h a m e a u x ; qu i en 

a u r a au t an t été ma l t r a i t é . Dans m o n dernier 

voyage à l 'Habesch , j e me suis convaincu encore 

u n e fois que je n 'avais pas t rop cha rgé la pein

ture du noble vaisseau d u déser t . 

Au t e m p s d u r u t , le c h a m e a u est encore plus 

laid qu 'à l 'ordinaire . Ce t e m p s varie suivant les 

locali tés. Dans le no rd , c'est de janvier à m a r s ; 

ca r il d u r e de hu i t à dix semaines . A ce m o m e n t , 

le c h a m e a u mâ le est que lque chose d 'hor r ib le . Il 

es t i nqu ie t ; il h u r l e , il mo rd , il donne des coups 

de pied à son maî t re et à ses c o m p a g n o n s . On 

est obligé de lui me t t r e u n anneau nasal et une 

muse l iè re , p o u r préveni r des m a l h e u r s : et j ' en 

ai vu a r r iver . U n de mes chamel ie r s chargeai t un 

c h a m e a u , lo r sque ce lu i -c i le saisit au coude 

droit , et lui broya l 'ar t iculat ion d 'un seul coup de 

d e n t s ; il en fut es t ropié p o u r t ou t e sa vie. On 

connaî t des exemples de c h a m e a u x qui on t tué 

des h o m m e s . 

L ' i nqu ié tude de l ' an imal a u g m e n t e d é p l u s en 

p lus ; il perd l 'appéti t , il gr ince des den ts , et dès 

qu'i l voit un c h a m e a u , sur tout u n e chamel le , il 

ouvre la b o u c h e et pousse au dehors de la gueule 

u n e vessie m e m b r a n e u s e ronge , ho r r ib le à voir, 
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qui ren t re et d ispara î t par l ' inspirat ion. Il cr ie , 

il gronde, il g r o g n e , il hu r l e d e l à man iè re la plus 

épouvantable. La vésicule pharyng ienne est un 

organe p ropre au d romada i r e mâle a d u l t e ; c 'est 

comme un voile de la par t ie an té r i eu re du palais . 

Chez le j eune mâ le , elle ne sort pas de la bouche ; 

chez le vieux, elle a une l ongueu r de 38 à 40 cent , 

et peut a t te indre le vo lume d ' une tète d ' adu l te . 

Quelquefois on r e m a r q u e des vésicules des deux 

côtés de la bouche ; le p lus souvent , il n 'y en a 

qu 'une et d 'un seul côté . E n sor tan t cet o rgane 

qui se gonfle de p lus en plus et où appara i ssen t 

les vaisseaux qui s'y ramifient , l 'animal renverse 

sa tôte en avant , c r ie , g ronde , bave. A c h a q u e 

inspiration, cette vésicule se v ide ; ce n 'es t p lus 

qu 'un sac a r rond i , qui r en t r e dans la b o u c h e , 

mais en ressort un ins tan t ap rès . L ' an imal r a 

masse son ur ine avec sa q u e u e , s'en ar rose et en 

arrose les au t res . Les glandes cervicales séc rè ten t 

a b o n d a m m e n t et exha len t u n e odeur effrayante. 

A la p remiè re occas ion, le c h a m e a u s'enfuit et 

s'enfonce dans le déser t . 

Un chameau mâle suffit à six ou hu i t femelles ; 

Santi porte ce n o m b r e à v ingt et môme à t r en te , 

ce qui est peu t -ê t re exagéré . L 'é ta lon ne sup 

porte pas de rival. Deux mâles qui se t rouven t 

réunis au m ô m e t roupeau p e n d a n t le r u t , se 

battent à ou t rance à coups de dents et à coups 

de p ied . 

Au bout de onze ou t re ize mois , la chamel le 

ou naedje, c o m m e l ' appel lent les Arabes , m e t 

bas u n seul pet i t . C'est, r e la t ivement , une cha r 

mante c réa ture , q u i , c o m m e tous les j e u n e s ani

maux, a que lque chose de comique et de gai. 

Il naît les yeux ouver ts et le corps couver t d 'un 

poil assez long, m o u , épais et l a ineux . Dès qu' i l 

est sec, il suit sa m è r e , qu i lui t émoigne beau

coup d ' amour . Sa bosse est t rès-peti te ; ses callo

sités sont à pe ine ind iquées . Il est p lus grand 

qu'un poulain nouveau-né , sa h a u t e u r é tan t d'en

viron 80 cent . Au bou t d 'une semaine , il a déjà 

plus de 1 m è t r e . A m e s u r e qu'i l croît, sa laine 

devient plus l ongue et p lus épa i s se ; le j eune 

chameau ressemble u n p e u à 1 J p a c a . Quand 

deux chamel les se r encon t r en t avec leurs petits, 

ceux-ci j o u e n t ensemble , et leurs mères les en

couragent p a r leurs m u r m u r e s , les suivent par 

tout par tout où ils vont . P e n d a n t tout u n an , la 

chamelle allaite son pet i t , et , au besoin, le défend 

avec un cou rage incroyable . 11 faut r e m a r 

quer q u e celui-ci n ' e s t j ama i s soigné que par 

sa propre mère ; les au t res c h a m e a u x sont t rop 

indifférents. 

Au c o m m e n c e m e n t de la seconde année , les 

Arabes sèvrent les j e u n e s c h a m e a u x ; ils les é lo i 

gnen t de l eu r m è r e . Dans cer ta ins endro i t s , o n 

p lan te dans le nez du j e u n e u n e po in te a c é r é e , 

qui blesse la m a m e l l e de la n o u r r i c e , l aque l le 

éloigne son petit . P e u d e j o u r s après la m i s e 

bas , on se sert d e nouveau de la c h a m e l l e ; 

son pet i t t r o t t e alors d e r r i è r e e l l e . On e m m è n e 

aussi dans les voyages les j e u n e s c h a m e a u x s e 

vrés , p o u r les h a b i t u e r d e b o n n e h e u r e a u x lon

gues m a r c h e s . 

Suivant q u e le c h a m e a u est p lus ou m o i n s 

beau , on le dresse , lo r squ ' i l a a t t e in t l 'âge d e 

deux ans , p o u r en faire u n e b ê t e de selle ou de 

s o m m e . Dans les endro i t s où les c h a m e a u x son t 

t r è s - abondan t s , on ne s 'en s e r t q u ' à l ' â g e d e q u a t r e 

ans . Les c h a m e a u x de selle sont dressés pa r les 

enfants d u ma î t r e , qu i y p r e n n e n t u n g r a n d 

plaisir . Le dressage est très-facile. On m e t a u 

c h a m e a u u n e selle l égère , et l 'on a t t ache un 

n œ u d cou lan t a u t o u r de son m u s e a u . Le j e u n e 

caval ier m o n t e en selle e t m e t l ' an imal au t ro t ; 

celui-ci p rend- i l le ga lop , il l ' a r r ê t e , le fait cou

c h e r et le bat ; va-t-il a u pas , il l 'exci te par des 

cr is , des coups de fouet , et cela j u s q u ' à ce qu ' i l 

soit hab i tué à par t i r au t rot , dès q u e son caval ier 

l 'a enfourché . A la fin d e la q u a t r i è m e a n n é e , le 

c h a m e a u est dressé e t on s'en sert p o u r les 

voyages. Un bon c h a m e a u de selle doi t , en t ro t 

t an t , écar te r les j a m b e s , et secouer s o n caval ier 

le moins possible . Dans ce cas, l 'Arabe di t q u ' o n 

peu t boire sur son dos u n e tasse de café, sans en 

renverser u n e gou t te . La bê t e n e doi t pas ê t r e 

t ê t u e ; elle doit , en u n m o t , r e m p l i r les t rois con

di t ions dont j ' a i déjà pa r l é . 

Le h a r n a c h e m e n t d u c h a m e a u est tout p a r 

t icul ier . La selle ou serdj est fo rmée pa r u n 

siège en forme de c o n q u e , qu i est placé sur le 

s o m m e t de la b o s s e , qu ' i l dépasse d ' env i ron 

30 cent . Il est sou tenu p a r q u a t r e coussins, p lacés 

sur les deux côtés de la p roéminence dorsa le , ca r 

celle-ci ne doit pas ê t re c o m p r i m é e . La selle est 

m a i n t e n u e par t rois fortes et la rges sangles , d o n t 

deux passent sous le ven t r e , et u n e en avant d u 

cou. Deux b o u t o n s sont à la selle, en avan t ec 

en a r r iè re ; on y suspend les ustensi les de voyage. 

La br ide est formée pa r u n co rdon de cu i r , fine

m e n t t ressé , e m p r i s o n n a n t le museau de l 'ani

m a l c o m m e u n licou ; en la t i r an t , on serre la 

bouche . Tous les c h a m e a u x de selle on t en oufre 

u n br idon , consis tant en u n e m i n c e lanière de 

cu i r qui t raverse les naseaux . On ne leur m e t pas 

de m o r s . Le caval ier por te des bot tes mol les , 

longues , sans éperons ; des pan ta lons é t roi ts , u n e 

veste cour te , à m a n c h e s larges, la c e in tu r e , la ca-
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lot te rouge et l 'épaisse couver tu re de laine des 

Bédou ins , don t il s 'enveloppe la tôte par la 

g rande cha leur . Quelques-uns m e t t e n t pa r -de s 

sus le b u r n o u s b l anc . Au poignet droi t est sus

p e n d u le fouet, qui est r e m p l a c é , d a n s le n o r d -

est de l 'Afrique, par u n e lanière a r rond ie de peau 

de rh inocéros . Ainsi vôtu, le hed jahn s ' approche 

de son c h a m e a u . Il pousse un cri gu t tu ra l ini

mi tab le , t i re la b r ide en a r r i è r e ; l ' an imal fléchit 

les g e n o u x ; le m ê m e cri le fa i t res ter t r a n q u i l l e ; 

de la ma in g a u c h e , il saisit la br ide aussi c o u r t 

que possible , et de la ma in droi te le p o m m e a u de 

la selle, puis il avance p r u d e m m e n t la j a m b e 

droi te sur la selle, se c r a m p o n n e des deux mains 

au p o m m e a u , et se glisse en selle t rès - rap idement . 

11 faut p o u r cela u n e g rande dextér i té . Le hedjihn 

n ' a t t end pas que son cavalier soit b ien ass is ; dès 

qu ' i l sent le m o i n d r e poids, il se dresse par t ro is 

secousses rap ides . Avant que le hed j ahn se soit 

assis , le c h a m e a u s'est soulevé sur les poignets , 

il é tend ensui te ses j a m b e s de de r r i è r e , e t enfin 

se dresse su r ses j a m b e s de devant . Ces m o u v e 

m e n t s se font si b r u s q u e m e n t q u e celui qui 

m o n t e p o u r la p r e m i è r e fois est j e té en avant 

de la selle à la seconde secousse, e t t ombe sur 

le cou de la bê te ou à t e r r e . Il faut u n e cer ta ine 

hab i t ude p o u r r é s i s t e r a ces secousses et demeu

re r en selle. Les voyageurs anglais se servent de 

pet i tes éche l les , pour m o n t e r sur le c h a m e a u , 

ou bien ils s u s p e n d e n t aux deux côtés de la selle 

des pan ie r s , où deux personnes p e u v e n t p r end re 

p lace . C'est un spectacle cu r i eux , qui rappel le 

le bon vieux t emps où l 'on p r o m e n a i t de village 

en village un c h a m e a u avec des s inges. Les 

femmes sont mises dans des l i t iè res , qui sont 

por tées pa r deux c h a m e a u x , ou a t t achées de 

c h a q u e côté du c h a m e a u . Les personnes h a b i 

tuées au pays m o n t e n t à c h a m e a u c o m m e je l'ai 

dit et jouissent de tous les a g r é m e n t s de cet te 

m a n i è r e de voyager . On s 'habi tue r a p i d e m e n t à 

cet te façon de chevauche r , q u o i q u e l 'on soit as

sis t rès-haut , c o m m e sur u n e cha ise , et que l'on 

soit forcé de faire tous ses efforts p o u r se tenir 

avec les j a m b e s croisées sur la n u q u e du cha

m e a u . A la selle sont pendus des sacs renfer

m a n t la p o u d r e et les balles, les a r m e s , les fon

tes , un sac de dat tes et le s i iusemie, une ou t re 

de c u i r r a i d e , ayan t u n e ouver ture fermée par 

u n b o u c h o n . La selle est recouver te d ' un tapis 

à longs poils, rouge vif ou b l eu . On a ainsi avec 

soi tou tes les choses nécessaires pour le voyage, 

e t l 'on peu t m a r c h e r aussi vite que l 'on veut. 

Quand les caravanes vont l e n t e m e n t (fig. 222), 

en suivant l e u r r o u t e hab i tue l le , on s ' a r rê te dans 

les endro i t s où l 'on n'a pas à c ra ind re une a t taque 

des Bédouins ; d ' au t res fois, avec son hedj ihn, on 

devance les c h a m e a u x de s o m m e , pour se re 

poser p e n d a n t la cha leur sous une ten te ouverte 

au vent . Vers midi , la caravane passe auprès du 

c a m p e m e n t , et peu à peu disparaî t à la vue. Le 

cavalier n ' a pas besoin de se hâ t e r , et peu t lais

ser la caravane le devancer de que lques lieues. 

Après u n e longue ha l t e , il se r e m e t en selle, et, 

m ê m e avec un cours ier o rd ina i re , il arrive avec 

elle au c a m p e m e n t de nu i t . De cet te façon, l'on 

voyage sans t rop de fa t igue, tandis que si l'on 

suit les bê tes de s o m m e , on n 'a r r ive q u e brisé au 

c a m p e m e n t . 

Les c h a m e a u x de s o m m e (fig. 223) portent un 

bât de bois ou rauïe, sur l eque l on charge les far

deaux. Ce bâ t n 'est m a i n t e n u que par la pression 

et par l ' équi l ibre des deux par t ies de la charge , 

aussi l 'animal peut- i l le renverser facilement. 

Dans que lques locali tés seu lement , on le ma in 

t ient pa r u n e sangle et pa r des fdets en écorce 

d ' a rb re , dans lesquels on enveloppe la charge . 

Quand on emplo ie le bâ t ord ina i re , il faut p ré 

parer à par t et d 'avance c h a q u e moit ié de la 

cha rge . On ser re ces charges avec des cordes, 

puis on les accouple et on les main t ien t à l'aide 

d 'un m o r c e a u de bois . A u t a n t que possible, la 

charge d 'un côté doi t avoir le m ê m e poids que 

celle du côté opposé . On me t ces charges a u n e 

cer taine d is tance l ' une de l ' au t re ; on fait cou

cher le c h a m e a u au mi l ieu , on le t ient sol idement 

à t e r r e , on soulève les deux fardeaux, q u e l'on 

relie par des l iens , pu is on fait lever l 'animal . 

On a dit et l 'on répè te encore que lorsqu'on 

charge un c h a m e a u plus qu ' i l ne peu t porter , il 

reste couché , m ê m e quand on lui enlève son 

fardeau, et qu ' i r r i t é contre cette méchance t é de 

la par t de l ' h o m m e , il a t tend la m o r t sans bou

ger ; cela est par fa i tement faux. U n chameau 

t rop chargé ne se relève pas , parce qu' i l ne le 

peut ; l 'a l lége-t-on, il se lève tout seul , ou après 

avoir r eçu que lques coups . Il en est au t r emen t 

quand il t ombe sous son fardeau, dans le désert ; 

ce n 'es t alors pas par e n t ê t e m e n t , mais par épui

s e m e n t qu ' i l res te couché pour toujours . Le cha

m e a u a u n pas sûr et t r anqu i l l e ; en plaine, j a 

mais il ne t ombe , tant qu ' i l a tou te sa force ; 

mais tombe- t - i l par sui te des fatigues du voyage, 

c'est qu ' i l n e peu t plus faire u n pas . Dans le dé

sert , on ne peu t lui donne r p o u r raviver ses 

forces ni boisson, ni n o u r r i t u r e : il n e se relève 

donc p lus . 

P o u r t raverser le désert , on n e m e t pas sur un 

c h a m e a u u n e charge de plus de 130 kilograrn-
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mes ; 200, si le voyage est cour t . Il n 'en peu t 

porter plus. 

E n E g y p t e , on imposai t quelquefois de t e l l e s 
charges aux c h a m e a u x , que le gouvernement fut 

obligé de faire une loi, d 'après laquel le le cha r 

gement ne pouvai t dépasser 700 livres a rabes , 

ou 319 k i l o g r a m m e s . P e n d a n t que j ' é t a i s en 

E g y p t e , mon ami et p ro tec teu r Lat ief-Pacha 
prouva à un fellah d 'une man iè re frappante 

combien cette loi étai t sér ieuse. 11 étai t à ce 

m o m e n t gouverneur de la province de S ioul , 

dans la Haute -Égypte ; il avait jur id ic t ion sur 

tous les cas. On le t rouvai t chaque j o u r dans le 

palais du gouve rnemen t , dont la cour était t r a 

versée par la rou t e qui va du fleuve à la ville. Les 

hautes portes de son divan, ou cour de jus t i ce , 

étaient toujours ouver tes à t o u t le m o n d e , sans 

distinction. Un j o u r qu'i l était assis à son t r ibunal , 

un chameau g igan tesque , for tement cha rgé , en

tra en chance lan t dans la salle d 'audience . 

«Que veut cet a n i m a l ? dit le bey : voyez, il est 

trop chargé ! Pesez sa c h a r g e . » 

On le (it, et on t rouva qu 'e l le é tai t de 1,000 l i

vres arabes. P e u après p a r u t le p ropr ié ta i re du 

chameau, qu i vit avec s tupéfact ion ce don t il 

s'agissait. 

« Ne sais-tu pas , s 'écrie le bey, que tu ne peux 

mettre sur ton c h a m e a u que 700 l ivres, et non 

pas 1,000? La moit ié de cel te s o m m e , en coups 

de bâton, te pèserai t l o u r d e m e n t , c o m p r e n d s 

combien le double pèse à cet an imal ! Mais par 

la barbe du p rophè te , et par Allah, le T o u t - P u i s 

sant, qui a fait les h o m m e s et les an imaux frères, 

je te mont re ra i ce que c'est que de t o u r m e n t e r 

un animal. Saisissez-le, et donnez- lu i 800 coups 

de bâton ! » 

L'ordre fut exécuté ; le fellah reçu t les 

500 coups . 

« Va ma in t enan t , dit le j u g e , e t si ton c h a m e a u 

t 'accuse encore , ton sort sera pire 1 » 

« Que le Se igneur te conserve, Excel lence , et 

bénisse ta just ice ! » dit le fellah, et il s'en alla. 

Pour hâ te r la m a r c h e du c h a m e a u , le c h a m e 

lier claque avec la langue , ou fait c laquer son 

fouet dans l 'air. U n b o n chameau ne doit pas 

être f r a p p é ; la voix doi t suffire pour le guider . 

Dans plusieurs caravanes , on m e t à ces a n i m a u x 

des clochet tes , don t le son pa ra î t les exciter. Le 

chant les égayé, c o m m e j ' a i souvent eu occasion 

de le r e m a r q u e r dans le déser t . Quand le soir ar

rive, quefat igués e tb rû lés , les enfants de la Nubie 

semblent renaî t re à u n e nouvelle v i e , des chan t s 

sortent de toutes l e s bouches ; les chameaux r e 

lèvent la t ê t e , a l longent les oreilles, et semblen t 

m e t t r e plus d 'ent ra in à leur m a r c h e . Dans les 

noces , les chameaux po r t en t des litières formées 

de feuillage et de b ranches de pa lmiers , où sont 

qua t r e ou six femmes ; ils m a r c h e n t avec u n 

cer ta in plaisir derr ière les mus ic iens a r abes , don t 

les i n s t r u m e n t s , da t an t de l 'enfance de l 'ar t , 

p rodu isen t u n bru i t infernal . Cet an ima l pa ra î t 

donc avoir des sen t iments p o u r au t r e chose q u e 

p o u r sa n o u r r i t u r e . 

Le prix d 'un bon c h a m e a u varie su ivant les 

locali tés. Un excel lent b i schar in v a u t , p r e 

miè re m a i n , de 300 à -450 francs de no t r e m o n 

naie ; u n c h a m e a u do s o m m e ordinai re se paye 

r a r emen t plus de 110 francs. D'après nos idées, 

ces prix seraient t r ès -bas ; mais dans le S o u d a n , 

où l 'argent a une t r è s -g rande valeur, ce sont de 

fortes sommes . P o u r 40 f rancs, on p e u t ache te r 

un j eune c h a m e a u , ou un c h a m e a u de qual i té 

infér ieure . P r e s q u e pa r tou t , le prix d 'un c h a m e a u 

est le m ê m e que celui d 'un âne ; dans le Soudan , 

un bon âne vaut plus que le me i l l eu r c h a m e a u . 

m a l a d i e s e t e n n e m i s . — Le c h a m e a u est 

exposé à diverses malad ies ; mais ce n 'es t q u e 

tou t à fait a u sud, qu'el les appara issen t sous 

forme d 'ép idémies et enlèvent b e a u c o u p d ' an i 

m a u x . Dans le no rd , les col iques et la d i a r rhée 

sont les plus r edou tab les . Quelques c h a m e a u x 

sont pris d 'une sorte de té tanos qui les e m p o r t e 

rap idement . Dans le Soudan , une m o u c h e c a u 

serai t , di t-on, la m o r t d 'un t r è s -g rand n o m b r e ; 

mais c'est p r o b a b l e m e n t le cl imat , auque l n e 

peuven t résister ces a n i m a u x , qui est cause do 

cet te mor t a l i t é . La p l u p a r t s u c c o m b e n t dans 

leurs voyages ; u n peti t n o m b r e s eu l emen t est 

aba t tu . La mor t du d r o m a d a i r e a q u e l q u e chose 

de poé t ique , qu ' e l l e arrive sur le sable du déser t 

ou à l ' aba t to i r . 

Dans le déser t , le s i mo u n est l ' ennemi le plus 

terr ible du c h a m e a u . L ' an ima l connaî t la cha l eu r 

qui p récède la t o u r m e n t e , il devient inqu ie t , 

a n x i e u x ; quo ique fatigué, il t ro t te aussi r ap ide 

m e n t q u e possible. Le vent s'est levé ; à ce m o 

m e n t , on ne peu t plus le faire avancer , il se cou

che, le de r r i è r e con t re le vent , le cou a l longé, la 

t ê te à t e r re . Il souffre au tan t que l ' h o m m e , qui , 

p e n d a n t le s imoun , a ses m e m b r e s br i sés , et est 

épuisé c o m m e après une longue ma lad ie . Quand 

la t e m p ê t e a passé, et que l 'on charge de nouveau 

la pauvre bête, on voit combien c h a q u e pas lui est 

dou loureux . Sa soif est a u g m e n t é e , sa faiblesse 

croî t con t inue l l emen t . Il t o m b e , et a u c u n cr i , 

a u c u n coup de fouet ne peuven t le relever. L 'A

rabe le décharge et , le c œ u r a t t r i s t é , l 'œil p e u t -

être baigné de la rmes , l ' abandonne à son tr iste 
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Fig. 223. Le Chameau. — Les hctes de somme, d'après une photographie prise en Egypte. (Collection de M. II. B.j 

sort . Lui aussi, le spectre de la soif le pousse en 

a v a n t ; il ne peu t res te r près de sa b ê t e . Une 

bonne gorgée d 'eau, un peu de n o u r r i t u r e la 

s auve ra i en t ; mais on est dans le déser t , et après 

le passage du s imoun qui a desséché l 'eau dans 

les ou t re s , on m a n q u e de boisson c o m m e de 

nour r i t u r e . Le l endemain m a t i n , le c h a m e a u 

n'est p lus qu 'un cadavre ; avant midi , déjà, ses 

ensevelisseurs, les vau tou r s , p lanen t au-dessus 

de lui ; l 'un après l ' au t re ils s ' aba t t en t sur son 

cadavre ; un comba t a c h a r n é se livre a u t o u r de 

lui , et à la nui t , le chacal affamé ou l 'hyène 

avide t rouven t encore mais à peine de quoi se 

rassasier . 

La du rée ordinai re de la vie du d r o m a d a i r e , en 

Afrique, est de q u a r a n t e et m ê m e c inquan t e ans . 

Sant i a consta té q u e ceux q u e l 'on élève en Tos

cane ne vivent pas plus de vingt-cinq à t r en te 

ans ; ceux q u e l'on soume t a u travail a u r a i e n t 

u n e vie moyenne de vingt ans . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — I n d é p e n d a m m e n t des 

services qu' i l en obt ien t c o m m e bête de s o m m e , 

l ' h o m m e re t i re encore du d romada i r e des p r o 

duits impor tan ts : il m a n g e sa chai r , boi t son 

fait, et utilise sa peau e t ses poils . 

C'est un spectacle saisissant q u e de voir le 

b o u c h e r o rdonner au c h a m e a u de s'agenouiller 

pour recevoir le coup de m o r t . Sans aucun pres

sen t imen t , il lui obéi t , et à l ' instant l ' h o m m e lui 

plonge dans la gorge son cou teau , en cr iant par 

t rois fois : « Allah akbar ! » Dieu est grand ! — 

D'ordinaire le coup est si profond et si bien di

rigé q u e la moelle ép in iè re est t r anchée ; l 'animal 

m e u r t i m m é d i a t e m e n t ; c o m m e q u a n d le simoun 

souffle au déser t , il pose la tête à te r re , et après 

quelques convulsions tou t est fini. On le re tourne 

alors , on lui fend le ven t re , on le dépoui l le , et on 

se sert i m m é d i a t e m e n t de sa peau pour entourer 

la v iande. Cette v iande, à moins qu 'e l le ne soit 

fournie par de j eu n es an imaux , est d u r e , e t de 

peu de va leur ; dans le Soudan , elle se paye à 

peine 12 cent imes le k i l o g r a m m e . D'après le gé

néra l D a u m a s (1), on r e c h e r c h e p a r t o u t la bosse 

(deroua) c o m m e un mets dél icieux. On n'utilise 

pas le sang. 

Le lait des chamel les est préc ieux pour p ré 

pa re r les a l iments et p o u r a t t énuer les effets per-

(l) Daumas, Du chameau d Afrique (Bull, de la Soc, 
d'acclimatation, déc. 1854). 
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nicieux de la da t t e , toutefois les Européens en 

font peu d 'usage : il est gras et épais , et r é p u g n e 

à ceux qui n 'y sont pas hab i tués . 

On emploie beaucoup la fiente de c h a m e a u . 

Dans les voyages à t ravers le déser t , on la ramasse 

chaque mat in , et le soir, elle sert de c o m b u s 

tible. Dans l : Égypte , on recuei l le de m ê m e le fu

mier de c h a m e a u , de bœuf, de cheval , d ' âne ; on 

en forme des boules que l 'on sèche au soleil et 

qui servent de combus t ib l e . 

La peau en t re dans la confection de divers 

objets : t a n n é e , elle fourni t un cuir assez bon , 

dont on se sert pour faire des valises, pour cou

vrir des malles , pour des chaussures et pour d 'au

tres objets. Elle n ' a cependan t pas u n e g rande 

durée. Mouillée , pu is cousue sur l 'arçon de la 

selle, elle lui d o n n e , sans le secours d 'un seul 

clou, d 'une seule chevil le , u n e solidité à tou te 

épreuve. 

Le poil sert pour faire des étoffes, des ten tes , 

B n E H M . 

des cordes , des sacs , des couver tures p o u r l es 

chevaux . 

Sant i ( t ) nous app rend q u ' à Pise le poil des 

d romada i re s sert à r e m p l i r des mate las , et qu 'on 

en fait aussi des t r icots grossiers . « J e suis d 'avis, 

a joute- t - i l , q u ' e n le t i r an t , ou en le m ê l a n t à 
d ' au t r e poil , ou à de la laine fine, il serai t bon 

pour des t r icots d ' u n e mei l l eu re qua l i t é , p o u r 

des étoffes et pour des feutres . » 

L E C H A M E A U D E L A B A C T R I A N E — CAMl.LUS 
BJCTRIAM'S. 

Vas Tiampelthier, The Bacirian Came!. 

C a r a c t è r e s . — Le chameau de la Bac t r iane ou 

chameau à deux bosses (fig. 224), est moins beau 

encore que le d r o m a d a i r e : a u c u n r u m i n a n t ne 

l 'égale en l a ideur . Il se d is t ingue de son c o n g e 

li) Santi, Me'mnire sur les chameaux de Pise (Ann. du 
Muséum. Paria, t. XVII, p. 328). 
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n è r e par la p résence de deux bosses, cor respon

dan t , l 'une au gar ro t , l 'autre au s a c r u m . Son pe

lage est p lus épais , de cou leu r p lus foncée, et 

d ' un b r u n sombre ou roux en été. L e c h a m e a u à 
deux bosses a le corps plus gros que le d roma

da i r e , mais ses j a m b e s sont p lus cou r t e s , ce qu i 

le r end encore plus m o n s t r u e u x . 

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

d e u x bosses r emplace le d r o m a d a i r e dans l'Asie 

cen t ra l e et o r i en ta le . 
Mile t irs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il para î t 

avoir les m ô m e s m œ u r s q u e le d romada i r e : 

nous m a n q u o n s cependan t de détai ls bien précis . 

Il es t en ru t depu i s février j u s q u ' e n avril . 

Les mâles se l ivrent en t re eux des combats , 

c o m m e les d r o m a d a i r e s . Les deux espèces p e u 

vent s ' accoupler , et p rodu i r e des métis, , à une 

ou à d eux bosses , mais qu i sont tou jours fé

conds . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le c h a m e a u à deux 

bosses est u t i l i sé , depuis u n t e m p s i m m é m o r i a l , 

c o m m e a n i m a l domes t ique par les Ta r t a r e s , les 

Mongols et les Ch ino i s ; ce n 'es t pas u n e bote de 

selle, au m ê m e t i t re q u e le d r o m a d a i r e ; son 

a l lure lou rde fait qu 'on ne p e u t s 'en servir p o u r 

un voyage r ap ide . 

Le c h a m e a u à deux bosses sert au grand 

c o m m e r c e de l ' in té r ieur de l 'Asie ; c'est pa r lui 

q u e se fait t o u t le trafic en t re la Chine et la 

Russ ie . De P é k i n p a r t e n t des caravanes qui t ra

versen t t ou t e la Chine et vont j u s q u ' e n Sibér ie . 

L e pelage épais de cet an imal lui p e r m e t de r é 

sis ter à u n c l imat r i g o u r e u x ; il peu t ê t re em

ployé m ê m e en hiver . Les Boukhar iens possè

den t de grands t r o u p e a u x de c h a m e a u x , et c'est 

par eux que se font les échanges de m a r c h a n 

dises en t r e les Indes et la Russ ie . P o u r l'es Kal-

m o u k s , le c h a m e a u est l ' an imal domes t i que le 

plus ut i le ; c 'est grâce à lui qu' i ls peuven t m e n e r 

leur vie n o m a d e : il t r anspor t e toute la famille,avec 

tous ses bagages , au t ravers des s teppes ; po r t e 

sur son dos le bois et les roseaux ; d o n n e son lait, 

sa l a ine , sa viande et sa peau . 

E n Sibér ie , on le pro tège con t r e le froid au 

m o y e n de couver tu res faites avec ses propres 

p o i l s ; les Kirghiz enve loppen t c o m p l è t e m e n t 

leurs c h a m e a u x avec ces couverLures. Dans ces 

pays , le c h a m e a u à. deux bosses a presque le 

m ô m e sort qu ' en Afrique le d r o m a d a i r e . Le 

s i m o u n est r e m p l a c é par la t o u r m e n t e de ne iges ; 

la cha leur , p a r l e s froids de l 'hiver. 

Les Pe r sans se servent des c h a m e a u x c o m m e 

d ' u n e forteresse v ivan te . Ils les c h a r g e n t d 'un 

bâ t l ou rd , qui est l'affût d ' une pet i te pièce de 

canon ; ils l eu r font en ou t r e por te r des sacs 

r en fe rman t les m u n i t i o n s . Des ar t i l leurs spé

ciaux m o n t e n t ces c h a m e a u x , et forment un 

corps de t r o u p e , souvent t rès-u t i le . 

L E S L A M A S — AUCHENIA. 

Die Lamas, The Hamas. 

C a r a c t è r e s . — Les lamas sont les camélidés 

d 'Amér ique . Us nous fournissent encore un exem

ple de ce fai t : que les espèces amér ica ines sont 

des na ins , r e la t ivement a u x espèces correspon

dantes de l 'ancien m o n d e . Les lamas diffèrentdes 

c h a m e a u x par leur plus faible tai l le , comme le 

p u m a diffère du lion, c o m m e les plus grands pa

c h y d e r m e s d u n o u v e a u m o n d e diffèrent des 

géants de l ' anc ien con t inen t . 11 convient d'a

j o u t e r cependant que les lamas habi tent les 

m o n t a g n e s , et qu ' i ls ne peuvent , par cela même, 

a c q u é r i r l e sd imens ions de leurs congénères afri

cains ou as ia t iques . 

Les lamas diffèrent des c h a m e a u x par leur 

taille plus faible, l eur tôle re la t ivement grande, 

for tement c o m p r i m é e , leur m u s e a u pointu , leurs 

yeux et leurs oreil les r e l a t ivement g rands , leur 

cou long et m i n c e , leurs j a m b e s hau tes et élan

cées, à doigts séparés , à callosités faibles, et par 

leur poil long et l a ineux . Ils n ' on t pas de bosse; 

l eurs flancs sont encore p lus é t ranglés que ceux 

des c h a m e a u x . Ils on t les deux incisives supé

r ieures larges et a r rond ie s en avant , minces en 

ar r i è re ; les deux infér ieures t rès- larges , sillon

nées en a r r i è re , placées hor izon ta lement ; les 

molaires s imples , var iant suivant l 'âge. La pre

miè re de ces mola i res , q u i a la forme d 'une canine, 

tombe pendan t l ' a l la i tement . L e u r colonne ver

tébra le se compose de sept ver tèbres cervicales 

t rès- longues, dix dorsales, sept lombai res , cinq 

sacrées et douze caudales . Leur l angue longue et 

mince est couverte de papilles dures et cornées ; 

la panse est divisée en deux par t ies ; il n'y a pas 

de cail let te , et l ' in tes t in a seize fois la longueur 

du corps . 

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

m a s h a b i t e n t les hauts p la teaux de la chaîne des 

Cordil lères. Us ne se t rouvent b ien que dans les 

rég ions froides, aussi n ' e s t -ce q u e tou t à fait an 

sud de la cha îne des Andes qu ' i ls descendent 

j u s q u e dans les p a m p a s de la Pa tagon ie . Près de 

l ' é q u a t e u r , ils se t i ennen t à u n e a l t i tude de 4 à 
3,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la m e r ; ils 

ne p e u v e n t vivre au-dessous de 2,600 mètres ; la 

froide Pa t agon ie , au con t ra i r e , leur offre des 
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localités convenables , m ô m e à unefa ib le a l t i tude . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les espèces-

sauvages se réfugient p e n d a n t la saison h u m i d e 

sur les cimes et les crôtes les plus élevées, e t 

descendent dans les vallées fertiles p e n d a n t la s é 

cheresse . 

Ces an imaux vivent en sociétés p lus ou moins 

nombreuses , de q u e l q u e s centa ines d ' individus 

parfois. 

Les lamas emplo ien t vis-à-vis des aut res ani

maux un singul ier m o d e de défense. Ils laissent 

approcher leur adversa i re , r aba t t en t leurs oreilles 

en arrière, p r ennen t u n e expression de colère , et 

tout à coup lui lancent avec violence, et d 'or

dinaire avec sûreté , leur salive et des herbes qu ' i l s 

ont dans la b o u c h e . Lorsqu ' i l s sont poussés, ils 

mordent et donnent des coups de pied. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On les chasse t rès -ac

tivement, pour en avoir la cha i r et la toison. 

Les lamas appa r t i ennen t à qua t re formes diffé

rentes qui , depuis les t e m p s anciens , por ten t les 

noms de guanaco, lama, alpaca ou paco et vi
gogne. Mais les natural is tes sont par tagés d 'opi-

nionsur la valeur spécifique de ces a n i m a u x . Les 

uns voient, dans le guanaco , la souche du lama 

et de l 'alpaca, et s ' appu ien t su r tou t su r ce que 

le lama et le guanaco se croisent et p rodu i sen t 

des petits féconds. Les aut res , p r e n a n t surLout en 

considération l ' ensemble de l 'animal , r ega rden t 

les différences qu' i ls observent c o m m e plus i m 

portantes que de légères variat ions de forme, e t 

eomme assez impor t an t e s , en tous cas, pour a d 

mettre , ainsi que les indigènes l 'ont fait de tou t 

temps, l ' indépendance de ces qua t r e espèces . Un 

naturaliste des p lus d is t ingués , T s c h u d i , s'est 

rangé à cette opinion ; nous n 'avons pas de m o 

tifs pour ne pas faire de m ê m e . D'ai l leurs la 

chose est assez indifférente ; dans tous les cas , 

d'un au t re côté, chacun de ces an imaux est pa r 

lu i -même assez impor tan t , pour exiger de nous 

une description complè t e . 

Le guanaco et la vigogne sont encore sauvages ; 

les deux aut res espèces sont soumises à l ' h o m m e 

depuis des t emps i m m é m o r i a u x . Lors de la 

découverte de l 'Amér ique , le lama et l 'a lpaca 

étaient déjà des a n i m a u x d o m e s t i q u e s ; les P é r u 

viens, dans leurs t radi t ions , font r e m o n t e r cet te 

domesticat ion à la p r e m i è r e pér iode de l 'exis

tence de l ' h o m m e sur la te r re , à l 'appari t ion de 

leurs demi-d ieux. Des superst i t ions de toute na 

ture avaient cours dans le peup le au sujet des sa

crifices de lama ; l eur couleur su r tou t était spé

cifiée et variai t suivant les fêtes. Les premiers 

Espagnols t rouvèren t de g rands t r oupeaux de 

lamas en la possession des hab i t an t s des m o n t a 

gnes, et les décr ivi rent assez b ien , ma lg ré u n peu 

d 'obscur i té , pour qu ' on puisse sans pe ine r econ 

naî t re les espèces qu ' i ls ont en vue . 

Xerez, qui racon te la c o n q u ê t e du Pé rou pa r 

P izar re , par le du lama c o m m e d ' u n e bê te de 

s o m m e . « A six lieues de Caxamalca , dit-il, a u t o u r 

d 'un lac en touré d 'a rbres , hab i t en t des bergers 

indiens ; ils ont des moutons de diverses espèces , 

les uns pet i t s c o m m e les nô t res , les au t res assez 

g r a n d s p o u r qu ' i ls puissent les ut i l iser c o m m e 

bêtes de s o m m e . » 

E n 1541 , Ped ro de Cieza d is t ingue parfai te

m e n t les qua t re espèces : a II n 'y a pas de par t ie 

d u m o n d e , d i t - i l , où l'on t rouve des m o u t o n s 

aussi ex t raord ina i res qu ' au Pérou , au Chili et 

dans que lques provinces du Rio de la P la la . Us 

sont au n o m b r e des a n i m a u x les p lus uti les que 

Dieu ait créés ; dans sa providence , il les a faits 

pour les habi tan ts de ces pays, qui sans eux ne 

p o u r r a i e n t subsis ter . Dans la plaine, les indigènes 

cultivent le coton dont ils font des habi ts ; dans 

les montagnes , et dans beaucoup de locali tés, n e 

croissent ni a rbres ni co tonnie rs ; les hab i tan t s 

n ' au ra ien t donc pas de quoi se vêtir , si Dieu ne 

leur avait donné u n e quant i té de ces a n i m a u x ; 

s eu lemen t , les invasions des Espagnols ont consi

d é r a b l e m e n t d iminué leur n o m b r e . Les indigènes 

appel lent ces m o u t o n s lamas, et les bél iers urcos. Us 

ont la taille d 'un peti t â n e , les sabots larges et le 

vent re gros ; ils on t le cou et le poil du c h a m e a u , 

l ' apparence du m o u t o n . Ils se nour r i ssen t d 'her

bes . Us sont très-apprivoisés, nu l l emen t rétifs ; 

quand ils souffrent, ils se j e t t en t pa r te r re , e t 

gémissent c o m m e les chameaux . Les béliers por

tent faci lement deux ou t ro is a r robes sur leur 

dos ; l eur v iande, qui est t rès-dél icate , ne perd 

r ien de sa qual i té par le travail . 

« Il est u n e espèce voisine qu ' on n o m m e guanaco ; 
c'est un an ima l de m ê m e appa rence que les l a 

mas , mais il est plus g rand . Des t r o u p e a u x n o m 

breux sont dispersés dans les champs , et couren t 

avec une telle rapidi té que les ch iens peuvent à 

peine les a t t e indre . 

« On trouve encore une t ro is ième sor te de ces 

mou lons , que l 'on n o m m e vigognes. Celles-ci 

sont encore p lus ra res q u e les guanacos , et cou

ren t dans le déser t , paissant les he rbes que Dieu 

y fait pousser . L e u r laine est exce l l en te ; aussi 

bonne , sinon mei l leure , q u e celle des mér inos . 

Je ne sais si l 'on peu t en tisser d e la toile ; mais 

on en fait, p o u r les grands du pays, u n e étoffe 

qui est admi rab l emen t bel le . 
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« L a viande du guanaco et de la vigogne est 

t r è s - b o n n e ; elle a le goût du m o u t o n . Dans la 

ville de la Paz , j ' a i m a n g é de la chair de gua

naco salée et f u m é e ; j ama i s j e n ' a i r ien goûté de 

mei l leur . 

xi II existe encore u n e q u a t r i è m e espèce appri

voisée que l'on n o m m e paco ; sa laine est t rès -

longue , mais sale ; elle a le po r t des lamas ou des 

m o u t o n s , mais elle est plus pet i te . Les agneaux 

r e s semb len t à ceux d 'Espagne . 

« Sans ces m o u l o n s et ces béliers , on ne pour

rai t t r anspor te r toutes les marchand i ses de P o 

tosí , qu i est une des plus grandes villes de c o m 

m e r c e . » 

De ces données , il résul te é v i d e m m e n t que , de

puis trois cen ts ans , les qua t re formes de lamas 

ne se sont pas modifiées, et cela est en faveur 

de leur indépendance spécifique. Les expér iences 

r écen te s n o u s ont aussi mon t r é qu ' on ne pouvai t 

t i r e r d ' a r g u m e n t solide de la fécondité des peti ts 

produi t s par les c ro i sements ; et, en m ê m e lemps , 

t o m b e la pr inc ipa le raison de ceux qu i ne vou

laient voir dans ces formes que deux espèces, et 

deux races ob tenues par la domes t i ca t ion . 

L E L A M A G U A N A C O . — JVCHEISIJ GVJNACO. 

Der Guinaco, The Guanaco. 

C a r a c t è r e » . — Le guanaco est avec le l ama 

le plus g rand des mammi fè r e s te r res t res de l 'A

m é r i q u e du Sud, et, quoiqu ' i l n 'existe qu 'à l 'état 

•sauvage, il est u n des p lus impor t an t s . 11 a la 

taille du ce r f ; son por t est in te rmédia i re à ce 

lui du m o u t o n et à celui du c h a m e a u . La lon

gueur du corps de l 'animal adul te est de 2 m , 4 0 ; 

celle de la queue de 25 cent . ; sa h a u t e u r , au 

garrot , est de 1 ° , 10 ; la distance du sol au som

m e t de la t ê t e , de l m , 6 0 . La femelle ressemble 

c o m p l è t e m e n t au m â l e ; elle est seu lement un 

peu plus pet i te . 

C o m m e tous les au t res l amas , le guanaco a le 

corps p ropor t ionne l l emen t cour t et ramassé ; la 

poi t r ine et les épaules h a u t e s et larges , le t ra in 

de derr ière m i n c e , les flancs fo l lement r e n t r é s . 

La tê te est longue , c o m p r i m é e la té ra lement ; le 

m u s e a u obtus ; la lèvre supér ieure sai l lante , 

p rofondément fendue , peu poi lue, t r è s - m o b i l e ; 

les naseaux sont longs , minces , susceptibles de 

se f e r m e r ; le bout du nez est couver t de poils ; 

les oreilles on t environ la moi t ié de la longueur 

de la t ê te ; elles son t longues , ovoïdes, m i n c e s , p o i 

lues des deux côtés , t rès -mobi les ; les yeux sont 

g rands et vifs, à pupi l le t ransversale , à cils longs, 

sur tou t à la paupière supér ieure ; les j a m b e s sont 

hautes et minces , les pieds al longés, les doigts 

f e n d u s j u s q u ' a u mil ieu, et en tourés à leur extré

mité de sabots incomplets , pe t i t s , é troi ts , poin

tus , un peu recourbés en dessous ; la plante est 

grande et ca l leuse ; les ar t icula t ions sont dépour

vues des callosités que l 'on voit chez les cha

meaux ; la queue est t rôs-cour le et touffue à sa 

face supé r i eu re , p resque c o m p l è t e m e n t dénudée 

à sa face infér ieure ; l 'animal la porte relevée. 

Le corps est r ecouver t d 'un pelage assez long, 

a b o n d a n t , mais l âche , composé de poils soyeux 

longs et minces et d 'un duvet cour t et fin. Les 

poils de la face et du front sont c o u r t s ; ceux-ci, 

toutefois, c o m m e n c e n t à s 'a l longer; tout le corps, 

à par t i r de l 'occiput , est couvert d 'une toison lai

neuse , mo ins molle cependan t que celle du lama. 

Les poils du vent re et la face in terne des cuisses 

sont t rès-courts ; ceux des j a m b e s sont courts et 

raides .La couleur généra le de l 'animal est un roux 

b r u n sale ; le mil ieu de la poi t r ine et du ventre, 

les fesses, la face i n t e rne des m e m b r e s , sont 

b lanchâ t res ; le front, le dos et les yeux sont 

n o i r s ; les joues et les t empes sont d 'un gris foncé; 

la face in te rne des orei l les est d 'un b r u n noir, la 

face ex te rne d 'un gr is n o i r ; u n e tache allongée 

noire s 'é tend sur les pieds de der r iè re . L'iris est 

b run f o n c é ; les cils sont no i r s ; les sabots gris-

noi r . 

La femelle a q u a t r e m a m e l o n s . 

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

se t rouve dans les Cordil lères , depuis le détroit 

de Magellan j u s q u ' a u nord du Pé rou . Il est sur

tou t abondan t dans la par t ie sud de la chaîne des 

Andes . Dans les endroi ts hab i t é s , il n 'est plus en 

aussi g rand n o m b r e qu 'autrefois pa r suite de la 

chasse qu 'on lui fa i t : Gœring en a cependant 

r encon t r é que lques -uns aux environs de Men-

doza. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Son habitat 

varie suivant les saisons. Quand la végétation se 

réveille dans les h a u t e u r s , le guanaco monte jus

qu ' à la l imite des neiges ; à m e s u r e que la sé

cheresse arr ive, il redescend dans les vallées fer

t i les . Il évite avec soin les c h a m p s de neige; 

ses pieds ne sont pas organisés p o u r lui per 

me t t r e de se ten i r sur un sol glissant. Dans les 

vallées, il che rche les pâ turages les plus abon

dan t s . 

Les guanacos vivent en peti tes t roupes : Meyen 

en a vu de sept à dix, et m ê m e de cent individus. 

Chaque t roupe se compose de p lus ieurs femelles 

et d ' un seul mâle ; celui-ci ne souffre dans sa 

t roupe que de j eunes mâles , encore incapables 

de se rep rodu i re . Dès qu' i ls ont a t te in t un cer-
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Fig. 225. Le Lama proprement dit. 

tain âge, c o m m e n c e n t des batail les, à la suile 

desquelles les plus faibles, obligés de céder la 

place aux plus forts, se r éun i s sen t avec leurs 

égaux et avec de jeunes femelles. Pendant le 

j o u r , ces a n i m a u x vont d 'une vallée à l ' au t re , 

paissant c o n t i n u e l l e m e n t ; j a m a i s ils n e m a n 

gent la nuit . Ils vont s 'abreuver le mat in et le 

soir. Leur nou r r i t u r e consiste en he rbes succu 

lentes, et au besoin en m o u s s e s . 

Tous les m o u v e m e n t s du guanaco sont vifs et 

rapides, moins c e p e n d a n t qu ' on ne le croirai t . 

En p l a ine , un bon cheval l 'a t te int facilement ; 

il est vrai q u ' u n chien o rd ina i re a de la peine à le 

suivre. Sa course est u n pet i t galop, à l 'amble, 

comme celui des c h a m e a u x . Il por te le cou 

hor izonta lement , le lève et l 'abaisse sans cesse. 

Le guanaco g r impe a d m i r a b l e m e n t . Il cour t 

comme u n chamois sur les pentes les plus ra ides , 

môme là où le p lus agile m o n t a g n a r d n e trouve 

pas de quoi poser son p ied ; il r ega rde avec sû

reté au fond des précipices les plus affreux, P o u r 

se réposer , Use c o u c h e , c o m m e le c h a m e a u , sur 
sa po i t r ine et sur ses pa t t e s ; il s'y p r e n d c o m m e 
lui aussi p o u r se lever et se baisser . 11 r u m i n e 
pendan t le repos . L o r s q u ' u n t r o u p e a u de guana -
cos p r e n d la fuite, les femelles et les j e u n e s cou
ren t devant , le m i l e les suit, et les pousse sou
vent avec sa té te . Celui-ci se t i en t d 'o rd ina i re à 
quelques pas de son t roupeau , et veille sur lui 
p e n d a n t qu ' i l paî t . Au mo ind re indice de danger , 
il pousse un bê lemen t assez semblable à celui du 
m o u t o n , et aussi tôt les têtes se lèvent , r ega rden t 
deçà , delà ; puis tou te la bande pa r t , d ' abord 
l en tement , ensuite avec u n e vitesse c ro i ssan te . 
Très - ra rement , u n h o m m e à pied peu t s ' app roche r 
d 'un t roupeau de guanacos femelles. L e u r cur io
sité est t r è s -g rande : Meyen r e n c o n t r a souvent 
de ces an imaux qu i , au lieu de p r e n d r e i m m é 
d ia t emen t la fuite, venaient j u s q u ' a u p r è s des c h e 
vaux, s 'arrêtaient et les r ega rda ien t ; après quoi 
ils pa r ta ien t au t ro t . Gœring a éga lement r e m a r 
qué que les guanacos sont t r ès -cur ieux . Quand il 
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t raversa i t t r a n q u i l l e m e n t à cheval les vallées des 

Cordil lères, il en tenda i t souven t au-dessus de lui 

un h e n n i s s e m e n t pa r t i cu l i e r , et voyait alors au 

h a u t d ' une r o c h e le gu ide du t r o u p e a u , qu i le 

r egarda i t immob i l e ; peu à p e u la b a n d e se ras

sembla i t a u t o u r du chef, e t t ous le considé

ra ien t . S'en approcha i t - i l , ils s 'enfuyaient et g r im-

p a i e n t a v e c l a plus g rande agi l i té l e l o n g d e s p a r o i s 

les p lus escarpées des r o c h e r s . P u i s , après avoir 

ainsi pr is une ce r ta ine avance , ils s ' a r rê ta ien t et 

le r ega rda i en t de nouveau . J a m a i s , c e p e n d a n t , 

ils n e le la i ssèrent t rop a p p r o c h e r , et il lui fallut 

u n e ca r ab ine excel lente pour pouvo i r en t i re r . 

Les guanacos on t la cu r i euse h a b i t u d e de dé 

poser tou jours l eu r s e x c r é m e n t s en u n tas , et 

quand ce tas est t r o p g r a n d , ils en font u n a u t r e à 

côté . 

Le r u t a l ieu en aoû t et s e p t e m b r e . Les mâles , 

à cet te é p o q u e , se l ivrent des c o m b a t s t e r r ib les 

p o u r c o n q u é r i r la d i rec t ion d 'un t r o u p e a u . Ils se 

préc ip i ten t l ' un su r l ' au t r e en c r i a n t ; ils se mor 

dent , se pour su iven t , c h e r c h e n t à se renverser 

ou à se p réc ip i t e r l 'un l ' au t re dans u n a b î m e . 

Après u n e ges ta t ion de dix à onze moi s , la fe

mel le m e t bas u n pet i t , qu i naî t pa r f a i t emen t dé

ve loppé , couver t de poils e t les yeux ouver t s ; 

elle l 'a l lai te p e n d a n t q u a t r e m o i s , le soigne avec 

t endresse , le ga rde a u p r è s d'elle j u s q u ' à ce qu ' i l 

soit c o m p l è t e m e n t adu l t e et p r o p r e à p r end re 

p a r t aux lu t tes qui ont l ieu à l ' époque des 

a m o u r s . 

On voit parfois des g u a n a c o s se j o i n d r e à u n 

t r o u p e a u de l amas ou de v igognes , mais sans s'y 

mê le r i n t i m e m e n t . P a r c o n t r e , guanacos et a l -

pacas paissent souvent e n s e m b l e sur les hau t s 

p la teaux . 

Le guanaco se défend c o n t r e ses pare i l s à coups 

de den ts et à coup de p ied ; vis-à-vis des au t re s 

a n i m a u x , il emplo ie les m ê m e s m o y e n s de dé

fense q u e ses congénères , c ' e s t -à -d i re qu ' i l lance 

sur eux une bave mêlée à des a l i m e n t s . 

C h a s s e . — L ' h o m m e est et d e m e u r e le plus re

doutable ennemi d u g u a n a c o . Q u a n t à ses au t res 

adversa i res , il l eu r é c h a p p e , g râce à son agil i té. 

O n a dit q u e l e c o n d o r en dé t ru i s a i t beaucoup ; la 

ques t ion n 'es t pas r é so lue ; c e p e n d a n t il est p r o 

bable q u e ce r apace enlève les a n i m a u x j eunes 

et sans défense. 

Les Amér i ca ins d u Sud chas sen t les guanacos 

avec passion, p o u r se p r o c u r e r l eur cha i r et l eur 

to ison. On les pousse avec des ch iens dans u n e 

gorge, et là on l eu r j e t t e au cou le lasso . Sur les 

flancs des m o n t a g n e s , tous les l amas é c h a p p e n t 

fac i l ement aux chasseu r s . Il est difficile de les 

a p p r o c h e r à po r t ée de fusil. S u r les hau t s pla

t e a u x où l ' h o m m e m a n q u e de ressources ali

men ta i r e s , la chasse d u guanaco et de la vigo

gne devient u n e nécess i té . 

C a p t i v i t é . — Dans les m o n t a g n e s , on prend 

d é j e u n e s guanacos et on les appr ivoise . Dans leur 

p r e m i e r âge , ils sont c h a r m a n t s , confiants , sui

vent l eu r ma î t r e c o m m e un ch ien , se laissent 

t ra i t e r c o m m e des a g n e a u x ; m a i s , en vieillissant, 

t ou t l eur a t t a c h e m e n t p o u r l ' h o m m e disparaît . 

On arr ive r a r e m e n t a i e s dresser , à les faire sortir 

e t r en t re r l i b r emen t , à l eu r faire c h e r c h e r eux-

m ê m e s leur n o u r r i t u r e , c o m m e la che rchen t les 

l amas . Us font tous leurs efforts pour échapper à 

la domina t ion de l ' h o m m e , et m o n t r e n t par leurs 

c r a c h e m e n t s quel les sont leurs in ten t ions . On 

n o u r r i t faci lement ces a n i m a u x avec du foin, de 

l 'herbe , du pain et des gra ins . Us se reproduisent 

en capt ivi té , m ê m e en E u r o p e , lorsqu ' i ls sont 

b ien soignés. 

LE LAMA PROPREMENT DIT — A UCIIENIA LAMA. 

Las Lama, The Llama. 

Meyen et d ' au t res na tu ra l i s t e s pensent que le 

l a m a n e serai t q u ' u n guanaco a m é l i o r é ; Tschudi 

s'élève for tement con t re cet te opin ion , ci Pa r 

quoi , dit-il, un an ima l s 'amél iore -1-Il ? Pa r une 

mei l leure n o u r r i t u r e , u n bon abr i con t re les mau

vais t e m p s , des soins assidus, et r ien q u e par cela. 

Mais, en l iber té , le guanaco a la mei l l eure nour 

r i tu re possible su r les hau t s p l a t e a u x ; il t rouve 

tou jours u n c l imat c o n v e n a b l e : p e n d a n t les cha

leurs , au pied des c imes les p lus élevées des Cor

dillères ; d u r a n t les f ro ids , dans les vallées où il 

est à l 'abr i du vent . De quels soins aurait- i l en

core beso in? 

« Combien différent est le sor t d u l a m a ! Cour

bé sous le j o u g , il doi t t o u t le j o u r por ter des 

fardeaux qui surpassen t p re sque ses forces ; il n'a 

que que lques m o m e n t s p o u r c h e r c h e r sa nour

r i tu re ; la nu i t , on le chasse dans u n p a r c h u 

m i d e , il doi t se reposer sur les p ie r res ou dans 

les mara i s . Il a é té créé p o u r les h au t e s régions 

des Andes où l 'air est frais et p u r ; on le charge 

p e s a m m e n t , on le chasse dans les forêts vierges, 

où r è g n e une cha l eu r h u m i d e , ou bien sur les 

sables brû lan ts des côtes , où il ne t rouve qu 'avec 

peine u n e ra re n o u r r i t u r e , où des mill ions de 

ses semblables pér issent d ' épu i semen t . Serait-

ce ainsi que le guanaco se serai t amél ioré , 

j u s q u ' à devenir u n l a m a ? Ou bien se serait-il 

t r a n s f o r m é en a lpaca , en u n an ima l qui est soi

gné , il est vra i , mais qui le lui cède de beaucoup 
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en force, quo ique le surpassant pa r la délicatesse 

de ses formes et la finesse de sa l a ine? Chacun 

verra que ces différences sont spécif iques, et n e 

dépendent pas de c h a n g e m e n t s a m e n é s par la 

domes t ica t ion . » 

En un au t r e endroi t , Tschud i d i t q u e le lama et 

l 'alpaca n e s ' accouplen t j amai s ; que le l ama et le 

guanaco s 'accouplent , mais sans p r o d u i r e , et il 

met en doute tous les avis cont ra i res . Vingt et u n 

essais, faits p a r lui -môme ou par d ' au t r e s , v i en 

nent à l 'appui de son d i re . L 'op in ion de Meyen 

para î t basée sur une e r r e u r : il a p r o b a b l e m e n t 

pris les divers âges du lama p o u r des formes de 

transi t ion. « I l semble que Meyen n 'a i t pas su que 

les Indiens font de leurs lamas des t r o u p e a u x d i s 

t incts , selon leur âge ; qu 'à h u i t ou dix mois , les 

petits r e s ten t avec leur m è r e ; à u n an , on en 

forme un t roupeau dist inct ; les lamas d 'un an, de 

deux ans, de trois ans , sont ainsi séparés . A la fin 

de la t ro is ième a n n é e , les lamas sont adul tes ; on 

les réuni t alors aux grands t roupeaux , lesquels 

ne sont plus divisés que suivant les sexes. » 

C a r a c t è r e s . — Le lama [fig. 224) est un peu 

plus g rand q u e le guanaco , il s'en d is t ingue pa r 

la présence de callosités à la poi t r ine et à la par t ie 

an tér ieure des ar t icula t ions du ca rpe . Il a la tôte 

mince et cour te , les lèvres poi lues , les oreilles 

cour tes , la p lan te des pieds g rande . Sa cou leur 

varie b e a u c o u p ; on en t rouve de h lancs , de no i r s , 

de tachetés ; il y en a qui sont b run- roux et b lanc , 

b run foncé, cou leur oc re , r o u x , e tc . L ' an ima l 

adulte a t te in t u n e h a u t e u r de im,hâ de la plante 

des pieds au s o m m e t de la t ô t e ; sa h a u t e u r au 

garrot est de 1 m è t r e . 

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

trouve p r inc ipa l emen t sur le hau t pla teau du 

Pérou. 

H o e u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — « Le l ama , 

d i t F a b c r , est aussi ut i le aux indigènes q u ' a u x 
étrangers : il fait vivre les p remie r s ; il p e r m e t aux 
seconds de r e t o u r n e r enr ichis en E s p a g n e ; non-
seulement il livre sa viande, il por te encore les 
marchandises d 'un lieu dans u n a u t r e . P e n d a n t 
cinq jours de sui te , il peu t pa rcour i r dix l ieues, 
mais il doit se reposer le q u a t r i è m e ou le cin
qu ième . Il a u n e a l lure te l lement sû re , q u ' o n a à 
peine besoin d ' a t t ache r sa c h a r g e . Il sert s u r t o u t 
à por ter aux boca rds les bar res d 'a rgent de Po-
tosi : 3(10,000 lamas y sont con t inue l l emen t e m 
ployés. Au re tour , ils appor ten t les vivres aux 
habi tants de la m o n t a g n e . 

« Il sert c o m m e bote de s o m m e depuis t rois 
ans j u squ ' à l 'âge de d o u z e ; car , à cet âge , il est 
devenu vieux. Il est très-doux et parfa i tement a p 

propr ié aux Ind iens . Quand on veut faire ha l t e en 

voyage, il se m e t p r u d e m m e n t à genoux, de ma

nière q u e sa c h a r g e ne t o m b e pas . Dès q u e le 

c o n d u c t e u r siffle, il se lève et con t inue sa rou t e . 

Il m a n g e çà et là, où il peut , mais j ama i s la nui t , 

qu ' i l emploie à r u m i n e r . 

« Tombe- t - i l sous le faix, les coups sont im

puissants à le faire re lever ; il j e t t e sa tôte à 

droi te et à gauche su r le sol, j u s q u ' à ce q u e les 

yeux e t la cervelle en t o m b e n t . » 

Acosta n 'a r ien en t endu di re de cet te fable. 11 

racon te q u e les Ind iens cha rgen t ces mou tons 

c o m m e des bêtes de s o m m e , et t raversent la 

m o n t a g n e avec des t roupeaux de t rois à c inq 

cents et m ô m e mil le tê tes . « Je me suis souvent 

extasié , di t- i l , de voir ces t roupeaux cha rgés de 

2 à 3,000 bar res d ' a rgen t , qui ont une valeur de 

plus de 300,000 duca t s , et sans au t r e escor te que 

que lques Indiens qui les conduisen t , les cha r 

gent et les décha rgen t , et au plus que lques Es 

pagnols . Toutes les nu i t s , ils d o r m e n t en ple ine 

campagne , et j a m a i s , su r cette longue r o u t e , 

r ien n 'a été dé robé , tant est g rande la sécuri té 

au P é r o u . A u x haltes où il y a des sources et 

des p â t u r a g e s , les guides d é c h a r g e n t les an i 

m a u x , dressent les tentes et font l eur cu i s ine ; 

ils se t rouvent à l 'aise, quoique le voyage soit 

long . S'il n e d u re q u ' u n jou r , on c h a r g e s u r e t s 

m o u t o n s hu i t a r robes (un quinta l ) , e t ils font 

ainsi de h u i t à dix l i eues ; à vrai d i r e , ce ne 

sont q u e ceux qui appa r t i ennen t aux pauvres 

soldats qui t raversent le Pé rou , q u e l 'on oblige 

de faire ce travail . Tous ces a n i m a u x a i m e n t 

l 'air frais, et se t rouvent bien dans les m o n t a 

g n e s ; ils m e u r e n t dans les plaines , à cause de 

la cha leu r . Ils sont quelquefois couver ts de gla

çons et n ' en souffrent cependan t pas . 

a Ces m o u t o n s à poil cour t p rê ten t souvent à 

r i re . Pa r fo i s , ils s ' a r rê ten t s u b i t e m e n t au m i 

lieu du c h e m i n , po r t en t le cou en l 'air , r e g a r 

den t a t t en t ivemen t les gens , et res tent long

t emps immobi les , sans t émoigner ni peur , ni 

impa t i ence . Une au t r e fois, ils p r ennen t peur , et 

couren t avec l eu r cha rge sur les rochers les plus 

é levés ; on est obligé de les tue r à coups de fusil, 

p o u r ne pas pe rd re leur cha rge . b 

Meyen es t ime l 'u t i l i té du lama p o u r les P é r u 

viens aussi h a u t que celle du r e n n e p o u r les La

pons . On forme ces an imaux en t roupes immenses 

sur les hau t s pla teaux. La nui t , on les enferme 

dans un enclos de p i eux ; le m a t i n , on les laisse 

so r t i r ; alors ils couren t au trot vers leurs p â t u 

rages , sans be rge r s , et r e n t r e n t le soir. Souven t 

ils a c c o m p a g n e n t les guanacos e t les vigognes . 
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Que lqu 'un passe-t-il près du pâ tu rage , ils allon

gent les o re i l l es , accouren t tous au galop, s'ar-

rê len t à t r en te ou quaran te pas du voyageur, le 

r e g a r d e n t passer , puis s'en r e t o u r n e n t . Meyen 

évalue à trois mill ions le n o m b r e des l amas qui 

t raversen t le hau t plateau de là Tacocra au lac Ti -

t icaca et au passage de Puno à Aréquipa . Tschud i 

croi t que l ' imaginat ion de cet au teu r a é té un 

peu t rop surexcitée par la nouveauté du spec

tacle , et q u e cette évaluation est exagérée . 

Les mâles seuls servent de botes de s o m m e ; 

les femelles ne sont destinées qu ' à la r ep roduc

t ion . 

« Rien de plus beau, di t Stevenson, q u ' u n e 

bande de ces an imaux , chargés d 'environ un 

qu in ta l , m a r c h a n t en ordre l 'un der r iè re l ' au t re 

et suivant le lama guide, qui est orné d 'un h a r 

nais superbe , qui porte une c lochet te au cou et 

un drapeau à la tête. Us vont ainsi le long des 

c imesne igeuses des Cordillères, le l o n g d e s lianes 

de la m o n t a g n e , par des chemins où passeraient à 

peine chevaux ou m u l e t s ; ils sont si obéissants 

que leurs conduc teurs n 'on t besoin ni de fouets 

ni d 'aiguil lons pour les pousser . T r a n q u i l l e s , 

sans s 'arrêter , ils m a r c h e n t vers leur but . » 

Tschud i ajoute qu' i ls sont t r ès -cur ieux , et r e 

ga rden t toujours de tous côtés . « Se t rouvent- i ls 

sub i t emen t en face de que lque objet i n c o n n u , 

qui les effraye, en un ins tant ils sont dispersés , 

et les ma lheu reux guides ont les plus grandes 

peines à les r é u n i r . Les Indiens a iment b e a u c o u p 

ces a n i m a u x ; ils les o rnent , les caressent avant 

de les c h a r g e r ; mais , malgré tous leurs soins, 

tou te l eur p rudence , u n grand n o m b r e succom

ben t à c h a q u e voyage. Ils ne peuvent suppor te r 

les cl imats chauds . On ne les emploie ni c o m m e 

bêles de t ra i t , ni comme bêtes de se l le ; au plus , 

l ' Indien monte - t - i l sur u n de ses lamas q u a n d il 

s'agit de t raverser une rivière sans se m o u i l l e r ; 

mais il en descend dès qu' i l a abordé l 'autre 

rive. » 

«L ' accoup lemen t , dit Tschud i , e s t p r é c é d é p a r 

u n e époque de r u t t rès-violent ; les a n i m a u x se 

m o r d e n t , se frappent, se renversent , se chassent . 

Tou tes les espèces de lamas n ' o n t q u ' u n petit 

pa r por tée . Celui-ci tette sa m è r e pendan t qua t r e 

mois . Souvent , la mère allaite à la fois les peti ts 

de deux por tées . 

« Sous la dominat ion espagnole , il y avait une 

loi qui défendait , sous peine de m o r t , aux j eunes 

Ind iens non mar iés , de garder u n t roupeau de 

lamas femelles. Malheureusement , cette l o i l r è s -

néces sa i r ee s t t ombéeau jou rd ' hu i e n d é s u é t u d e . » 

Le m ê m e a u t e u r nous apprend que l ' impor

tance , et par sui te le prix des l amas , ont consi

dé rab l emen t baissé depuis l ' in t roduc t ion des so-

l ipôdes. 

C a p t i v i t é . — Ces réc i ts des voyageurs sont à 

peu près tou t ce q u e nous savons t o u c h a n t les 

m œ u r s du lama dans sa pa t r ie . Cet a n i m a l ' s e 

trouve aujourd 'hui dans p resque tous les jardins 

zoologiques . Il se por te très-bien en Europe , et 

s'y est déjà reprodu i t p lus ieurs fois. Il est plus 

doux, plus a iman t , lorsqu ' i l est r é u n i à d 'autres 

lamas , que lorsqu ' i l est seul et qu ' i l s 'ennuie. Il 

a de bons rappor ts avec ses semblab les et ses con

g é n è r e s ; le mâle et la femelle sont su r tou t très-at

tachés l 'un à l ' au t re . Ils a p p r e n n e n t à connaî t re 

leurs gard iens , et se compor t en t b ien à leur 

éga rd ; mais , vis-à-vis des é t rangers , ils agissent 

en véri tables camél idés , c 'est-à-dire qu'i ls sont 

toujours plus ou moins mal disposés et t rès -ex

ci tables. 

Au j a r d i n zoologique de Berl in existait un 

lama, qui se d is t inguai t par son mauvais carac

t è r e ; à la gril le de son enclos étai t suspendu un 

écri teau avec pr ière de ne pas l ' exc i te r ; il e n r é -

s u l L a i t n a t u r e l l e m e n t q u e c h a c u n se hâ ta i tde fa i re 

le con t ra i re . Aussi , ce l ama était-il dans une 

excitation cont inuel le . Dès que q u e l q u ' u n s'ap

prochai t , il cessait de m a n g e r , raba t ta i t ses 

oreilles en a r r i è re , regarda i t fixement l 'é tranger, 

m a r c h a i t sur lui et lui c racha i t à la figure. Tous 

les autres lamas q u e j ' a i vus , se conduisa ient de 

m ê m e ; j e puis dire n ' e n avoir j a m a i s connu un 

qui fût doux el paisible. 

M a l a d i e s . — Les t roupeaux de lamas sont sou

vent dévastés par une cer ta ine malad ie de la peau. 

Un descendan t des anciens souverains du Pé rou , 

l ' Inca Garcilaso de la Yeja, r a c o n t e , dans un 

ouvrage préc ieux (1), que cette maladie parut 

pour la p r e m i è r e fois en 1544 et 1315. C'était 

q u e l q u e chose d 'ana logue à la gale. Elle débutai t 

par la face in te rne des m e m b r e s , et s 'étendait 

ensui te sur tout le corps . Il se formai t des croûtes 

et des crevasses, d'où coula ient du pus et du 

sang; l 'animal m o u r a i t en peu de j o u r s . Cette 

maladie étai t contagieuse, et , à la g rande te r reur 

des Indiens et des Espagnols , elle enleva le tiers 

des lamas et des guanacos . 

Plus tard, les a lpaeas et les vigognes en subirent 

l ' a t t e i n t e ; les r enards e u x - m ê m e s ne furent pas 

à l 'abri du mal . Au débu t , on en t e r r a vivants les 

an imaux infectés, p lus lard on les t ra i ta avec de 

la fumée de soufre ; mais on finit par t rouver que 

la graisse de porc était encore le mei l leur cura -

( i ) Garcilaso de la Veja. 
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C D f b f i l , C r é t e F i l s , i m p . 

Fig. 226. Lo Lama alpaca. 

T a r i ? , B a L l l i è r e et t ' i U , édil. 

tif. Le mal d i m i n u a peu à peu , cependant, , 

comme le dit T s c h u d i , il n ' a pas c o m p l è t e m e n t 

disparu, et des ép idémies en appara issent encore 

parfois. Main tenant on se sert c o m m e r e m è d e de 

graisse de condor . 

L E L A M A A L P A C A . — AUCIIENIA PACO. 

Ber Paco ou Alpaca. 

L'alpaca ou paco est devenu dans ces dernières 
années l 'animal le plus impor t an t de ce groupe . 
On a découvert que sa laine avait des propriétés 
que n 'on t pas les au t re s la ines , et l 'on a essayé 
d 'accl imater l 'alpaca chez nous et en Austral ie . 
Les tentat ives faites en F r a n c e , en Angle te r re , 
en Hollande, à Lù t schsn ra , près de Leipzig, n 'ont 
encore eu que peu de succès . Les alpacas établis 
en Austral ie y p rospè ren t parfa i tement . E n An
gleterre, dans le Knowsley, un n o m m é Thompson 
a élevé p o u r le comte de Derby un trou peau 
assez considérable , et des natural is tes anglais 

croient que l 'on pour ra i t par fa i tement ar r iver à 
acc l imate r l 'alpaca dans les mon tagnes de l 'E
cosse. 

C a r a c t è r e » . — D'après Tschud i , l 'alpaca (Jig. 
226) est plus pet i t que le lama; il ressemble au 
m o u t o n , e t a le cou al longé, la tête pe t i te . Sa 
toison est longue et mo l l e ; sur les flancs, les poils 
on t u n e longueur de 10 à 14 cent . Leur couleur 
est le b lanc ou le n o i r ; il y en a qu i sont m o u 
chetés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On tient le 

paco en t r o u p e a u x immenses , qui vivent tou te 
l 'aimée su r les hau t s p la teaux. On ne les réun i t 
près des habi ta t ions qu ' au m o m e n t de la t o n t e . 
Il n 'y a peu t - ê t r e "pas d 'animal plus têtu que 
l 'a lpaca. Quand l 'un est séparé du t roupeau , ni 
caresses ni coups n e sont capables de le faire 
avancer ; on ne peu t le me t t r e en m o u v e m e n t 
qu 'en a m e n a n t près de lui des t roupeaux de 
lamas ou de m o u t o n s . 

L 'a lpacaes t t rès - fécond . L ' o n a c o n s t a t é d 'après 

I I — 137 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ceux que l 'on a amenés en E u r o p e , q u e la fe

mel le por ta i t onze mois , q i ' e l l e me t t a i t bas un 

seul pet i t , mais que les por tées se suivaient ra

p i d e m e n t . 

U s n g e s et p r o d u i t * . — L e s Indiens se servent 

depuis les temps les plus reculés de la laine du 

lama et de l 'a lpaca pour faire des m a n t e a u x et 

des couver tu res . C o m m e le dit Acosla, ils n o m 

m e n t la laine grossière hanaska, et la fine cumbi. 
Us en font des tapis de table et d ' au t re s objets ar-

t i rdement travaillés, r e commandab l e s par leur 

beau t é el leur d u r é e . Les Incas avaient d 'excel

lents t isserands; les mei l leurs hab i t a ipn t les bords 

du lac Ti t icaca . Us se servaient d 'herbes pour 

t e indre les laines en couleurs très-variées eLtrès-

vives. Ac tue l l emen t , ils ne savent plus tisser q u e 

des couver tu res et des m a n t e a u x . Maison expédie 

la la ine en E u r o p e , et depuis que T i tus Sai t , de 

Bradfor t , a t rouvé le moyen de la filer et de la 

tisser, cet te indus t r i e s'est cons idé rab lement dé 

veloppée ; aussi c h c r c h e - t - o n à acc l ima te r l 'al

paca en E u r o p e . 

L E L A M A VIGOGNE. — ÂUCHEPÏIA VICU1X1SA. 

Die Vienna. 

C a r a c t è r e s . — « La vigogne (fig. 227), dit 

Tschud i , est plus gracieuse que le l ama . Elle a 
une taille in t e rméd ia i r e à ce l l edu l ama e t à celle 
de l 'a lpaca, mais elle se d is t ingue de t ous d e u x 
par son poil t rès-f in, plus cour t et p lus c répu . Le 
s o m m e t de la tôle , la par t ie supér ieure du cou , 
le t ronc et les cuisses sont d 'un j a u n e roux pa r t i 
culier (couleur v igogne) ; la par t ie inférieure du 
cou et la face in te rne des m e m b r e s sont d 'un ocre 
clair . Le ven t re e t la poi t r ine por t en t des poils 
b lancs de 14 cen t , de long. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 0 P e n d a n t 

la saison h u m i d e , les vigognes se t i ennen t sur. 
les c imes des Cordil lères , où n e poussent que 
que lques ra res p lantes . Leu r s pieds sont m o u s 
et sens ibles ; aussi ne fréquentent-el les que les 
lieux couver ts de gazon, et ne demeuren t -e l l e s 
n i dans les par t ies rocheuses , ni sur les glaciers 
et les c h a m p s de neige . P e n d a n t les cha leurs , 
elles descenden t dans les vallées. Ce fait, en a p 
parence paradoxal , d 'un animal r e c h e r c h a n t en 
hiver les contrées froides, en été les contrées 
c h a u d e s , s 'explique par fa i tement ; car , pendan t 
la sécheresse , les c imes des Cordillères sont com
p l è t e m e n t nues , el ce n 'es t que dans les vallées,-
au bord des étangs et des mara i s , q u e ces an i 
maux t rouvent encore de quoi se rassasier . Ils 

m a n g e n t p resque tout le j o u r ; il est très rare 
d 'en voir un se reposer . 

« A l ' époque du ru t , les mâles se l ivrent des 
comba t s a c h a r n é s , pour conqué r i r un t roupeau 
de femelles. Ces t roupeaux , composés de six à 
quinze femelles, n e r e n f e r m e n t j a m a i s qu ' un mâle . 
Celui-ci se t ient tou jours à deux ou trois pas de 
ses femelles, et veille à. leur sécur i té , tandis 
qu 'e l les paissent . Au m o i n d r e danger , il pousse 
u n sifflement aigu et bat en re t ra i t e . Aussitôt , la 
bande se r é u n i t ; chacun tou rne la tôte du côté 
d 'où vient le dange r , s ' approche de que lques 
pas , puis p r e n d aussi tôt la fuite. Le mâle couvre 
la r e t r a i t e ; souvent i l s ' a r rô l ee t observe l ' ennemi . 

« La course de la vigogne est un galop, mais 
pas assez r ap ide p o u r q u e dans les p a m p a s un 
bon cheval ne puisse l ' a t t e indre . Il n ' en est pas 
de m ô m e dans la m o n t a g n e : les vigognes cou ren t 
plus vite en m o n t a n t q u e n ' impor t e quel cheval . 

« Les femelles r é c o m p e n s e n t la vigilance de 
leur gu ide par une fidélité et un a t t a c h e m e n t des 
p lus r a re s . Est-il hlessé ou tué , elles couren t au
tour de lu i , en sifflant, et se laissent toutes tuer , 
sans p r e n d r e la fuite. Mais si la balle a t te in t d'a
bord u n e femelle , tou te la bande d é c a m p e . Les 
femelles de guanacos se dispersent , au cont ra i re , 
quand leur mâle est tué . 

« En février, la femelle m e t bas u n petit , qui 
m o n t r e une rapid i té et une dure té à la fatigue 
ext raordina i res . 

« E n 1842, nous su rp r îmes au h a u t du Chaca-
palça une vigogne isolée, qui al lai tai t son pet i t . 
Elle pri t la fuite, le chassant devant elle. Nous 
la poursu iv îmes , en compagnie d 'un ami , qui 
connaissai t par fa i tement la localité ; nous élions 
montés sur des chevaux de P u n a , qui sont excel
lents pour cet te chasse et nous c o u r û m e s ainsi 
trois heures ent ières , p r e sque toujours au galop, 
avant de pouvoir arr iver à séparer la mère de son 
petit ; puis nous nous empa râmes facilement de 
celui-ci. Nous vîmes alors qu' i l étai t né quelques 
heu res s e u l e m e n t avant notre a r r ivée ; le cordon 
ombil ical était encore frais et gorgé de sang ; 
nous supposâmes qu' i l avait dû venir au monde 
pendan t la nu i t . Nous fîmes condui re la petite 
vigogne par un Indien à Chacapalça, et nous la 
n o u r r î m e s de lait et d 'eau . Elle crût rapidement , 
m a l h e u r e u s e m e n t elle fut tuée par un chien. 

« Les j eunes vigognes restent avec leur mère 
j u s q u ' à ce qu'el les soient a d u l t e s ; alors toutes 

i les femelles se réun issen t et chassent les jeunes 
| mâles à coups de den ts et de pieds . Ceux-ci se 

réunissen t en t roupeaux de vingt -c inq à t renle 
I individus. La plus grande paix ne règne pas entre 
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eux. Us n 'on t pas de chef; tous sont défianls et 

vigilants; le chasseur ne peu t s'en app roche r 

qu'avec la plus grande p récau t ion , et ne peu t pas 

tuer plus d 'une pièce . Au- t e m p s du ru t , le d é 

sordre est à son comble ; t ous se ba t t en t , se mor

dent, et font e n t e n d r e des cris cour ts et désagréa

bles, semhlables aux cris d 'angoisse des chevaux. 

« On r encon t r e quelquefois des vigognes iso

lées. Celles-ci se laissent app roche r fac i l ement ; 

on peut les a t te indre en u n t e m p s de galop q u a n d 

elles s 'enfuient, et les p rendre avec le lasso. Les 

Indiens disent qu 'e l les ne sont ainsi douces q u e 

parce que des vers les t o u r m e n t e n t . Nous nous 

sommes convaincus de la vér i té de cet te opi

nion : en d isséquant un de ces an imaux , nous 

t rouvâmes le panc réas et le foie t ransformés en 

un amas de vers in tes t inaux. Nous s o m m e s dis

posés à rappor te r , c o m m e les Indiens , la cause 

de cette malad ie à l ' humid i t é des pâ tu rages , car 

on ne l 'observe que pendan t la saison des pluies. 

·. « Il est difficile de décr i re le cri de la vigogne ; 

il est tel cependan t qu 'on ne l 'oublie plus u n e 

fois qu 'on l'a e n t e n d u . Chaque espèce a son cri 

part iculier , et u n e oreil le exercée sait de suite 

en faire la dis t inct ion. L 'air raréfié pe rme t d ' en 

tendre ces cris à une d is lance à laquel le l 'œil le 

plus perçant ne peu t encore apercevoir l 'animal . » 

Acosta dit q u e les vigognes sont t rès -c ra in 

tives, qu'el les s 'enfuient à la p remiè re vue du 

chasseur ou m ê m e d 'un au l re an ima i , en p o u s 

sant toujours leurs pet i ts devant elles. 

change . — La mul t ip l icat ion des vigognes est 

bornée ; aussi les Incas en défendirent la chasse 

à leurs sujets. 

Depuis que les Espagnols sont arr ivés dans ces 

pays, le n o m b r e des vigognes a cons idérab le 

ment d i m i n u é ; ils ménagen t ces a n i m a u x moins 

que les Indiens ne le faisaient; ceux-c i , â vrai 

dire, en prena ien t et en tua ien t beaucoup , mais 

ils épargnaient les femelles et n 'en t ravaient pas 

de cette façon la mul t ip l ica t ion de l 'espèce. 

Les choses para issent avoir changé , c o m m e 

nous le voyons d 'après le réci t de Tschud i . 

« Les Indiens , s'il faut les en cro i re , n ' e m 

ploient que r a r e m e n t les a rmes à feu p o u r t u e r 

les vigognes. Us leur font de grandes chasses, 

pour lesquelles chaque famille des hau ts p la teaux 

doit donner au moins un h o m m e : les veuves 

marchen t c o m m e cuisinières . Us e m p o r t e n t des 

bâtons et des paquets énormes de cordes. Dans 

une plaine convenable , on plante les bâlons , à 

douze ou quinze pas l 'un de l ' au t re , et l'on é tend 

entre eux les cordes, à u n e hau t eu r d 'environ 

80 cent. On forme ainsi un cercle de près d 'une 

demi- l ieue d ' é t e n d u e , sur l ' un des côtés duque l 

on laisse une ouver tu re de que lques cents pas 

de l a rge . Les femmes s u s p e n d e n t aux cordes 

des étoffes de cou l eu r qu i sont agitées par le 

vent . Dès que tous les préparat i fs sont faits, les 

h o m m e s se séparen t , et r aba t t en t tous les t rou

peaux de vigognes des environs dans le cercle . 

Lorsqu ' i l y en a assez, on le fe rme. Ces a n i 

m a u x craintifs n 'o sen t pas s 'é lancer par-dessus 

les étoffes flottantes, et on les p rend faci lement 

avec les bolas, cet eng in est formé de trois halles 

de p lomb ou de trois p i e r r e s : deux lourdes et une 

plus légère, a t tachées à de longues cordes en ten

don de v igogne , réunies par leur ex t rémi té restée 

l ibre . On p r e n d la boule la p lus légère dans la 

ma in , e t on fait décr i re aux deux au t res u n cer

cle au-dessus de la tôle. A la dis tance de quinze 

ou vingt pas, on lâche la boule qu 'on t ient dans la 

main ; et toutes t rois , con t inuan t à t o u r n e r , vont 

f rapper le b u t et s'y enchevê t ren t . On vise d 'o r 

dinaire les a n i m a u x aux pat tes de de r r i è re . Les 

bolas s'y en rou len t si so l idement q u e l ' an imal 

t ombe sans pouvoir faire u n m o u v e m e n t . Il faut 

u n e g rande agilité et u n e grande expér ience , 

pour pouvoir se servir des bolas, su r tou t à c h e 

val. Souvent , le débu tan t se blesse d a n g e r e u s e 

m e n t , lui ou sa bê te . Les vigognes ainsi prises 

sont tuées , et l eur viande est d is t r ibuée à par ts 

égales en t re les chasseurs . Les toisons appa r l i en -

jaent au clergé. 

« E n 1827, Bolivar rendi t u n e loi d 'après la

quelle il était défendu de tuer les v igognes ; on 

ne devait q u e les tondre . Mais cet te loi n e fut pas 

suivie : l ' an imal est si sauvage, qu ' i l est p resque 

impossible de le t ondre . 

« Lu temps des Incas , les chasses se prat i 

quaient sur une plus vaste éche l l e ; 23 1 30,000 

Indiens étaient rassemblés , et ils devaient raba t t re 

t ou t le gibier qu i se t rouvai t dans une éten

due de 20 à 25 mil les , sur une place i m m e n s e 

p réparée c o m m e j e l'ai di t . A mesure q u e le 

cercle se rapet issai t , les rangs des t r a q u e u r s 

se doubla ien t , se t r ipla ient , et a u c u n an ima l ne 

pouvai t leur échappe r . Tou te s les bêtes nuis i 

bles , telles que ou r s , couguars , r ena rds , é ta ient 

t u é e s ; q u a n t aux chevreui ls , aux cerfs, aux vi

gognes et aux guanacos , on n ' en abat ta i t qu ' une 

par l ie . On rassembla i t ainsi j u s q u ' à 40,000 

têtes de gibier . Quand des guanacos sont poussés 

dans le cerc le , ils forcent ou franchissent la 

bar r iè re , et les vigognes les suivent , aussi agit-on 

de maniè re à ne pas les y faire ent rer . Lorsque 

tou tes les vigognes sont tuées , on enlève la c lô

tu re , et on va la poser à que lques milles plus 
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Fig. 227. Le Lama vigogne. 

loin. La chasse dure ainsi u n e sema ine . Le n o m 

bre des vigognes tuées est parfois seu lement de 

c i n q u a n t e ; d 'autres fois, il dépasse p lus ieurs 

centa ines . J 'assistai p e n d a n t cinq jours à u n e de 

ces chas ses ; on pr i t cen t vingt-deux vigognes, 

et du pr ix de leurs peaux , on const ruis i t un nou

vel aute l dans l 'église. 

C a p t i v i t é . — <iPrises j e u n e s , les vigognes sont 

faciles à appr ivoiser ; elles deviennent t r è s -

conQantes, t émo ignen t de l ' a t t achement à leur 

m a î t r e , le suivent pas à pas ; mais , q u a n d elles 

vieillissent, elles dev iennen t méchan t e s , et leurs 

c racha ts les r enden t insuppor tab les . 

« Un curé avait élevé à g rand 'pe ine une 

pai re de vigognes ; il les garda qua t r e ans , sans 

qu 'el les s 'accouplassent . La femelle s'enfuit dans, 

la c inqu ième année de sa cap t iv i t é , avec u n 

collier et un bou t de la corde qui l 'a t tachai t ; 

elle che rcha à se mêler à un t roupeau de vi

gognes sauvages, qui la repoussèrent à coups 

de dents e t à coups de pied, et dut e r rer seule 

sur le p la teau . Nous la r e n c o n t r â m e s souvent , 

mais elle s'enfuyait toujours à no t re app roche . Le 

mâle était le plus g rand que j ' a i e j a m a i s vu, et 

il était aussi fort qu ' i l é ta i t g rand . Quand on l 'ap

prochai t , il se levait sur ses pat tes de der r iè re , 

et d 'un coup de celles de devant il renversai t 

l ' h o m m e le plus solide. Il n e t émoigna i t aucun 

a t t achement à son ma î t r e , quoiqu ' i l en eû t été 

soigné pendant c inq ans . » 

l l s a g e H e t p r o d u i t s . — Déjà, au t emps d 'Àcos-

ta, les Indiens tondaient les vigognes, et faisaient 

de leur laine des couver tu res qu i avaient l 'appa

rence de couver tures de soie b lanche , et qui 

du ra ien t longtemps , car on n 'avait pas besoin de 

les t e indre . Les vê lements de cet te étoffe étaient 

t rès-chauds. Au jourd 'hu i encore on en tisse des 

étoffes très-fines et t r è s -durab les , et on en fait 

des chapeaux m o u s . 

Jusqu 'à présent on n ' a pas encore réussi à 

acc l imater les vigognes dans un au t r e pays ; il est 

probable cependan t q u ' o n finira par t rouver des 

localilés qui leur conviennent , et q u ' o n pour ra 

ainsi enrichir notre indus t r ie d 'une nouvelle ma

t ière textile. 

Chez tous les lamas , on t rouve des bézoards, 
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K i g . 228. Le Chevrotait! porte-musc. 

qu'on r eche rcha i t fort autrefois ; m a i n t e n a n t , 

que l 'on sait q u e ces p rodu i t s sont de s imples 

concré t ions in tes t inales , formées de ca rbona te et 

de phospha t e de chaux , de choles té r ine et de 

mat iè res végétales décomposées , ils on t perdu 

de l e u r valeur . 

LES MOSCHIDES — MOSCHI. 

Die Mot 

Plusieurs na tura l i s tes r angen t ces peti ts r u m i 

nants , t r ès -é légan ts , p a r m i les cerfs, n o u s en fai

sons une famille à par t . 

C a r a c t è r e s . — Les moschidés n 'on t pas de 

bois, pas de fosses lacrymales , pas de touffe de 

poils aux pat tes de der r i è re , e t leur q u e u e est 

rud imenta i re . Les mâles se d i s t inguen t de tous les 

autres r u m i n a n t s pa r leur canine sail lante à la 

mâchoire supé r i eu re , t an tô t t rès - longue et d i r i 

gée en dehors , t an tô t plus cour te et déviée en 

dedans. Ils on t de 14 à 1S vertèbres dorsales , de 

5 à 6 lombaires , de 4 à 6 sacrées et 13 caudales . 

Les part ies mol les r e s semblen t à celles des an t i 

lopes et des cerfs. 

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

dés habi tent l 'Asie centra le et mér id iona le , les 

îles et la par t ie occidenta le de l 'Afrique cen t ra le . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 

dans les endroi ts les plus r o c h e u x des hau te s 

montagnes , r a r e m e n t près des forêts, et plus ra 

rement encore dans les vallées, où ils ne descen

dent q u e quand un hiver r igoureux leur enlève 

tout moyen de subsis tance, et les force à se 

usthiere. 

r end re dans des contrées plus r iches en végé taux . 

Les pet i tes espèces r eche rchen t les forôts épaisses 

des montagnes , les can tons r o c h e u x et buisson

n e u x , m ô m e dans le voisinage des lieux habi tés . 

La p lupar t vivent sol i ta i res ; u n e seule espèce 

forme de grands t r o u p e a u x . 

C o m m e la p l u p a r t des r u m i n a n t s , les chevro-

tains ne se m o n t r e n t q u ' a u couche r du soleil ; le 

j o u r , ils se t i ennen t cachés et d o r m e n t . Ils sont 

vifs et ag i l es ; ils sautent et g r i m p e n t admirab le 

m e n t ; ils courent c o m m e des chamois sur les 

champs de neige . Les espèces qu i hab i t en t la 

plaine sont vives, mais moins cependan t que 

celles qu i hab i t en t les h a u t e u r s . Toutes sont 

craint ives et p r e n n e n t la fuite a u mo ind re dan

ger . 

Quelques-uns de ces a n i m a u x emplo ien t en 

face du péri l la m ê m e ruse que les opossums ; ils 

s imulen t la mor t , p u i s s e lèvent b r u s q u e m e n t et 

p r e n n e n t la fuite. On peu t donc leur accorder du 

jugemen t et de la r u s e . 

Us s 'habi tuent r a p i d e m e n t à la captivité, s ' ap

privoisent faci lement, e t con t rac ten t u n e amit ié 
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assez i n t ime avec l ' h o m m e , sans cependan t rien 

pe rd re de l eu r t imid i té i nnée . 

La mul t ip l i ca t ion de ces a n i m a u x est assez 

b o r n é e . Ils ne m e t t e n t bas q u ' u n ou deux pet i t s , 

et à interval les assez éloignés. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On chasse les m o s c h i -

dés p o u r l eu r v iande et leur p e a u ; u n e espèce 

fourni t le m u s c . 

On ne connaî t que six espèces de mosch idés . 

Nous n o u s b o r n e r o n s à en décr i re deux, appa r 

tenant à deux genres différents. 

L E S C I 1 E V R O T A 1 N S — MOSCI1US. 

C a r a c t è r e s . — Le genre chevrota in se distin
gue par des can ines t r è s - longues , u n pe lage du r , 
cassant , assez c o m p a r a b l e à celui du chevreu i l ; 
par la gorge et la face pos t é r i eu re des tarses ve
lues , el par l 'exis tence, chez le mâle , d ' u n e poche 
à m u s c . 

Ce gen re , si l 'on cons idè re le chevrota in de 
l ' Inde et celui de la Sibér ie c o m m e dis t incts , 
r e n f e r m e deux espèces ; il n ' en c o m p r e n d r a i t 
q u ' u n e , si , c o m m e le pensen t la p l u p a r t des na
tu ra l i s t e s , les deux chevro ta ins , m a l g r é la diffé
r ence de leur hab i t a t , son t iden t iques . 

LE CHEVROTAIN PORTE-MUSC — MOSCUUS 
MOSCI1IFEIWS. 

Das Moschustltùr. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — Ni les Cl'CCS 

ni les Romains n ' on t connu le chevro ta in , ils es
t i m a i e n t c e p e n d a n t au p lus h a u t d e g r é les pom
m a d e s par fumées qu i leur vena ien t de l ' Inde e t 
de l 'Arabie . Les Chinois , pa r c o n t r e , emplo ien t 
le m u s c d e p u i s des mi l l ie rs d ' années . C'est par
les Arabes q u e n o u s l 'avons c o n n u . Abou Senna 
d i t q u e le me i l l eu r m u s c est celui du T h i b e t ; 
q u ' o n le t rouve dans l 'ombi l ic d 'un an ima l res
s e m b l a n t à l ' an t i lope , e t ayan t deux den t s sail
l an tes c o m m e des cornes . Mosadius ajoute que 
le m u s c d u T h i b e t vau t m i e u x q u e celui de la 
Chine , pa rce que l ' an ima l t rouve a u Th ibe t du 
nard et d ' au t re s p lantes a r o m a t i q u e s qui ne pous
sen t pas en Chine . Yers 1300, Marco Polo donne 
des r e n s e i g n e m e n t s p lus détai l lés . Il déc r i t le 
chevro ta in , et a joute : « A la ple ine l une , il 
pousse à cet a n i m a l , sous le ven t r e , u n e vésicule 
de sang ; les chasseurs sor ten t a lors p o u r le 
p r e n d r e , coupent cel te vésicule , la font sécher 
a u soleil, et ob t i ennen t a insi le me i l l eu r b a u m e 
qui existe. » Depuis , il n 'es t pas de fable que les 
voyageurs n 'a ient mise en avau t , jusqu ' au m o m e n t 

où Pal las , le g r a n d n a t u r a l i s t e , a donné de cet 
an imal u n e descr ip t ion a u p r è s de laquel le pâlis
sent enco re tou tes celles qu i o n t été faites après 
lu i . G. R a d d e , seul , fait u n e h o n o r a b l e except ion. 

Voici les n o m s que por te le chevro ta in chez 
les différents peup les qui le possèden t . Chez les 
Chinois il s 'appel le xe ou sché, œiang, schiag ou 
hiang-tsschény thé. On d i s t ingue le mâ le ou sché-
hiang d e la femelle ou mé-hiang. Au Thibe t , on 
lui d o n n e les n o m s de alath, glao ou gloa, la ; les 
Russes l 'appel lent kabarga; les hab i t an t s des 
bords de la Léna saiga, les T o n g o u s e s dsangaou 
dschiga; les h a b i t a n t s des b o r d s du lac Baïkal 
honde, et le mâle miktschan ; les Ost iaques , bjôs ; 
les Ta r t a r e s , taberga, torgo, gifar e t jufarte-kjik; 
les K a l m o u k s et les Mongols koudari, et les Ka-
matsch ins sudo. 

C a r a c t è r e s . —-Le chevrota in p o r t e - m u s c (fig. 
228) est un r u m i n a n t é l égan t ; il a la taille du che
vreui l , soil 80 cent , de long, et 66 cent , de hau t ; 
le t ra in de de r r i è re est p lus é levé que celui de 
devan t ; les pa t tes sont g r ê l e s ; le cou est court , 
la tè le a l longée , le m u s e a u a r r o n d i ; les yeux 
sont moyens , à cils longs , à pup i l l e t rès-mobi le ; 
les orei l les sont ovales, moi t ié auss i longues que 
la t ê t e . Les saboLs sont pel i ts , l ongs , minces et 
p o i n t u s ; mais u n pli que fo rme le pied leur per
m e t de s ' éca r t e r ; les ongles r u d i m e n t a i r e s tou
chen t le so l ; l ' an imal , g râce à ce t t e disposi t ion, 
peu t se t en i r sur les c h a m p s d e ne ige et sur les 
glaciers . La q u e u e est c o u r t e , épa isse , presque 
t r i angu la i r e . Elle est n u e chez le m â l e , sauf à 
l ' ex t rémi té , qui por te u n e touffe de poils . 

Le corps est r ecouve r t de poi ls ser rés , d 'un 
r o u x b r u n , plus longs des deux côtés de la poi
t r i n e , e n t r e les cuisses et a u c o u . Ces poils 
sont ra ides , assez longs , et c r é p u s . Les canines , 
chez le m â l e , font saillie de 3 à 8 cent . ; elles 
sont dir igées d ' a b o r d en bas , pu i s en arr ière . 
L e u r face ex te rne est f a ib l emen t b o m b é e ; leur 
b o r d pos tér ieur est c o m p r i m é e t t r a n c h a n t ; leur 
po in te est t r è s - a i g u ë . Chez la femel le , les ca
nines ne dépassen t pas les lèvres . 

Le chevrota in por te sous le v e n t r e , en t re l 'om
bilic et les organes gén i t aux , u n e poche (fig. 229) 
a r r o n d i e , u n peu sa i l lante , de 5 à 7 cent , de long, 
d e 3 cent , de large , et de 3 à 4 c e n t , de h a u t . Elle 
est r ecouver te sur ses deux côtés par des poils 
se r rés , couchés les u n s con t re les aut res ; au mi
lieu est u n e place c h a u v e , c i r cu l a i r e , où vien
n e n t s 'ouvrir , l 'un de r r i è re l ' a u t r e , deux canaux 
qu i about i ssen t à la poche . L ' o u v e r t u r e an té
r i eu re , en Toime de croissant , es t r ecouver t e de 
poi ls , grossiers exLét ieurement , longs e t lins in-
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t é r i eu remen t ; l 'ouver ture pos té r ieure est en 

communica t ion avec les organes gén i taux ; elle 

est en tourée d 'une touffe de longues soies. De 

petites g landes pariétales sécrè ten t le m u s c , qui 

Fig. 259. Appareil du ctievrolalti pnrte-musc (*). 

se vide par ces ouver tures , quand la poche en est 

rempl ie . Celle-ci n ' a t t e in t t o u t s o n d é v e l o p p e m e n t 

que chez le chevrola in adu l t e . Elle renfe rme, en 

moyenne, i;0 g r a m m e s de ce t te p réc ieuse s u b 

s t ance ; que lque fo i s cependan ton en a trouvé 120 

grammes , et plus encore . De j eunes mâles n ' en 

fournissent environ que 8 g r a m m e s . Pendan t la 

vie de l 'animal , le m u s c a la consistance du miel , 

une couleur rouge b r u n â t r e ; séché , il se convert i t 

en une masse g ranu leuse ou pulvérulente , d 'un 

brun roux, noircissant avec le t emps . Son odeur 

diminue à mesu re que sa cou leur se fonce. Elle se 

perd quand on y môle du soufre, du soufre doré 

d 'ant imoine ou du c a m p h r e . Le m u s c se dissout 

environ aux trois qua r t s dans l 'eau froide, aux 

quatre c inquièmes dans l 'eau boui l lan te , à moi 

tié dans l 'alcool. 

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

noms qui ont été donnés au chevrotain ind iquent 
combien l 'espèce est r épandue . 11 habi te les som
mets les plus élevés du quadri la tère de m o n t a g n e s 
de l'Asie cent ra le . On le t rouve depuis l 'Amour 
jusqu 'à l ' I l indoukousch , du 60° de la t i tude nord 
jusqu'en Chine et aux Indes . Il est sur tou t abon
dant sur le versant th ibéta in de l 'Himalaya, dans 
les environs du lac Baïkal et dans les montagnes 
de la Mongolie. Un chasseur en tue la tous les ans 
plusieurs cenlaines. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet animal 

se t ient dans les forêts et sur les pentes les plus 
roides des montagnes . Radde dit qu' i l habi te les 
endroits les plus sauvages et les éboulis des r o 
chers. 11 monte r a r e m e n t au delà de la l imite des 
forôts, r a r e m e n t aussi il descend dans les val
lées. Il préfère rester à une al t i lude de 1,000 à 
2,300 mèt res au-dessus du niveau de la m e r ; ce 
n'est qu 'except ionnel lement qu 'on le voit dans 

(*) rt, poche du m u s c , c o u p é e v e r t i c a l e m e n t ; b, son or i f i ce ; c, or i 

fice du canal a v e c un p i n c e a u de p o i l s ; d, g land d é p a s s é par le 

| iro'ongpment fi l iforme de l ' u r è t r e ; — e, s c r o t i . i n . 

une vallée à 230 ou 260 m è t r e s d 'a l t i tude . Il se 
t ient d 'ord ina i re à la lisière supér i eu re des Dois 
et a b a n d o n n e r a r emen t le can ton qu ' i l s'est une 
fois choisi . Il vit seul j u s q u ' à l ' époque du ru t , 
caché tout le j o u r , ne so r t an t que la nui t . 

Les m o u v e m e n t s du chevro ta in sont aussi r a 
pides qu ' assurés . Il cour t avec la légèreté île 
l ' an t i lope ; il sau le avec l 'adresse du bouque
tin ; il g r impe avec l ' in t répidi té du chamois . 
Su r les c h a m p s de neige où le chien enfonce, 
où l ' h o m m e p e u t à pe ine se mouvoi r , le che
vrotain cour t a i sémen t , sans p resque laisser de 
t r ace . Lor squ 'on le serre de p rès , il saute sans se 
blesser au bas de t r è s -g rands précip ices , ou cour t 
le long des parois des rochers où il t rouve à 
peine de quoi poser un p ied . Au besoin, il n ' h é 
site pas à t raverser les to r r en t s à la nage . 

Il est t rès-bien doué sous le r appor t des sens, 
mais son intel l igence est b o r n é e . Il est craintif, 
sans ê t re p ruden t . Lorsqu ' i l est surpr i s , il ne sait 
où fuir, et cour t c o m m e u n fur ieux. C'est aussi 
ce qu' i l fait, lorsqu'i l est pr is . 

A la fin de l ' au tomne , en n o v e m b r e et en d é 
c e m b r e , arr ive la pér iode du rut . Les mâles se l i 
vrent alors des comba t s acha rnés , et l eu r s dents 
deviennent des a r m e s dangereuses . Ils se p réc i 
pi tent l 'un sur l ' au t re , lèvent le cou, c h e r c h e n t 
à enfoncer leurs dents , e t p rodu isen t ainsi de 
profondes b lessures . P re sque tous les mâles 
adul tes p ré sen ten t des c icatr ices qui t é m o i g n e n t 
de ces comba t s . P e n d a n t le ru t , le mâ le exhale 
u n e o d e u r m u s q u é e épouvan tab le ; les chasseurs 
disent qu 'on peut le sent i r à u n qua r t de lieue 
de d is lance . Autrefois , on croyait q u ' à ce l le pé
r iode le. mâle vidait sa hourse en la pressant 
cont re des t roncs d 'arbres ou cont re des p i e r r e s ; 
mais cela para î t reposer sur u n e fausse, obser
vation. 

Six mois après le r a p p r o c h e m e n t des sexes, 
en mai ou en ju in , la femelle m e t bas un ou deux 
pet i ts , qu 'e l le garde avec elle j u s q u ' à la p ro 
cha ine saison du ru t . Ceux ci naissent c o m p l è 
t emen t formés ; leur q u e u e est p o i l u e ; mais les 
mâles se dis t inguent déjà par u n m u s e a u plus 
ob tus et u n poids plus cons idérab le . A la fin de 
la t ro is ième a n n é e , ils sont adul tes . 

Le rég ime de cet an ima l varie suivant les lo
calités et suivant les saisons : en hiver , il con
siste su r tou t en l i c h e n s ; en é té , en plantes a l 
pines , qui croissent dans les hau tes pra i r ies . Le 
chevrotain est difficile p o u r ses a l i m e n t s ; il 
choisi t toujours les herbes les mei l leures et les 
plus succu len tes . La qual i té du musc para î t être 
en rappor t avec l ' a l imenta t ion . D'après Pallas, le 
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Fig. 230. Chasse au chcvrotain porte-musc. — Finest Tonquin musk (musc Tonqutn première qualité). 

chevrota in de Sibér ie se n o u r r i t rie rac ines , de 
plantes de mara i s , de feuilles d 'a rbous iers , de rho
dodend rons , de myrt i l les et de l ichens ; c o m m e 
le r enne , il dé te r re les rac ines avec ses sabotr,. 

C h a s s e . — La chasse de cet an ima l est diffi
cile. Sa g rande méfiance fait q u e le chasseur 
p e u t r a r e m e n t l ' a p p r o c h e r à po r t ée de fusil. D'or
dinai re , on s'en e m p a r e à l 'aide de lacets . On 
les dispose sur les chemins que le chevrota in sui t 
tou jours f idèlement, et on y t rouve l ' an imal soit 
vivant, soit é t ranglé . En Sibérie , on le p rend en 
h iver , d ' après l 'a l las , dans des pièges q u e l 'on 
amorce avec des l ichens . Aux bords de l ' Iéniséi 
et au Daïkal , on ferme les vallées par des palis
sades de p ieux , et l 'on ne laisse q u ' u n e ouver
tu re é t ro i te , à laquel le on dispose le lacet . Les 
Tongouses tuent ces an imaux à coups de flèches; 
ils les a t t i r en t en imi tan t l eu r bê lement au 
moyen d 'un appeau en écorce de bouleau . Il a r 
rive parfois q u ' a u lieu du chevrota in c 'est u n 
ou r s , u n loup ou un r ena rd qui appara î t , t r o m p é , 
lui aussi , pa r le bê lemen t . 

P a r m i les shnp papers (papiers de bou t ique , 
prospectus) , que l 'on t rouve parfois dans les cais
ses de m u s c appor tées de Chine en Ang le t e r r e , 
Piesse ( t ) a t rouvé aussi de cur ieuses gravures 
r ep ré sen t an t la chasse au p o r t e - m u s c (fig. 231) 
e t 231). Bien que g ross iè rement exécutées , ces 
v ignet tes nous app rennen t que lque chose sur 
la manière de se p r o c u r e r ce parfum. Les a rchers , 

(1) Piesse, Vies odeurs, des parfums et des cosmétiques. 
Paris, p. 230. 

l ' an imal pe rcé d ' une flèche, le r e t o u r de la chasse 
et le gibier suspendu à des bâ tons , por té à son 
de rn ie r gî te , t ou t y est ; e t la g ravure raconte la 
s c è n e m i e u x que ne feraient toutes les na r ra t ions 
du m o n d e . 

« Les chasseurs , dit R a d d e , savent profiter de 
la cons tance du chevrota in à reveni r au lieu de 
repos p o u r le t i rer . Lorsqu ' i l est effrayé, cet ani
mal se dé robe r a p i d e m e n t aux regards en sautant 
h a r d i m e n t de roche r en roche r . Mais le chasseur 
se cache alors ; assuré d 'avance , qu 'après avoir 
rôdé a u t o u r de la m o n t a g n e où il a fixé sa d e 
m e u r e , le chevrota in r e t o u r n e r a à la place où il 
é l a i t d ' a b o r d . C 'estaussi à cet te hab i t ude que l'on 
a égard quand on veut p r e n d r e l ' an imal vivant. 

Radde fait r e m a r q u e r , en o u t r e , q u e le glou
ton, la belet te de Sibér ie et les co rbeaux t rou 
blent souvent la chasse. Ces carnassiers suivent 
les pistes, et m a n g e n t l ' an ima l pris dans les la
cets , la difficulté des l ieux ne p e r m e t t a n t pas 
toujours au chasseur d'y arr iver à t e m p s . 

C a p t i v i t é . — On m a n q u e de détails sur la vie 
de cet animal en captivité. E n 1772, un chevro
ta in po r t e -musc fut amené à Par i s ; il avait mis 
t rois ans à faire le voyage. Il vécut encore trois 
ans , et m o u r u t des suites d 'une obs t ruc t ion du 
pylore par u n e masse d e poils qu ' i l avail ava
lés. J u s q u e - l à , il s 'était t o u j o u r s ' m o n t r é gai et 
b ien porLant. Les natural is tes français ont cru 
qu 'on pour ra i t acc l imater cet an imal dans nos 
hau tes mon tagnes . Celui qui a vécu à Par i s était 
nour r i avec d u riz, du l ichen, des b ranches de 
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C o r t e i l , C r é l é e t F i l - , imp. rari*, r u i n e r a a F i U , élu. 

Fig. 231. Retour de la chasie au chevrotain porte-musc. — Finest selected Tcnquin musk (musc Tonqulii, 
première qualité, premier choix). 

c h ê n e ; il était vif, très-inoffensif, et tenai t à la 

fois du cnevreuil et de la gazelle. Il resta tou

jours craintif et méfiant . Il r épanda i t u n e telle 

odeur de m u s c , qu 'on n 'avai t qu 'à se laisser gu i 

der par l 'odora t p o u r le reLrouver. Il y a que l 

ques années , j ' a i lu dans un journa l anglais , 

qu 'un autre chevro ta in avait vécu au J a rd in zoolo

gique de Londres ; mais j e n ' en ai pas eu d 'aut res 

nouvelles. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L 'Européen n'a pas u n 

goût t rès -prononcé p o u r la cha i r du chevrota in ; 

ce qu'il r e che rche dans l ' an imal , c'est la poche à 

musc , le produi t d e cet te poche d o n n a n t d'assez 

beaux bénéfices. E n Sibér ie , on lue tous les ans , 

d 'après les relevés officiels, 50,000 chevrota ins , 

sur lesquels environ 0,000 mâles . Mais le m u s c de 

Sibérie ne vaut pas celui de Chine ou du Th ibe t . 

Le musc du Bengale a encore une m o i n d r e va

leur , et le musc kabartanin, ainsi n o m m é du mot 

ta r tare kabarka, est le plus infér ieur en qual i té . 

30 g r a m m e s de m u s c de Chine r en fe rmé dans 

sa poche coulen t de 37 à 45 f rancs ; la m ê m e 

quant i té de musc du Bengale vaut de 30 à 37 fr. ; 

le musc kaba r t an in , H francs. 

« On t rouve c o m m u n é m e n t , dit Pi esse ( I ) , trois 

espèces de musc sur les marchés d 'Eu rope . Le musc 
Cabardin ou Kabardin ou de Russie, qui n 'est j a 

mais ou p re sque j a m a i s sophis t iqué . Le musc 
d'Assam v ient ensu i te p o u r la qual i té ; il a une 

odeur péné t ran te , mais forte ; les poches sont 

(1) Piesse, toenett., p. 225. 

r i B K U M . 

grandes et de forme i r régul iè re . Le musede Tonkin 
ou de Chine est l 'espèce la plus est imée en Angle

terre ; elle est plus souvent frelatée que les au t r e s . 

Le m u s c en poche du c o m m e r c e présen te des 

Fig. 232. Musc Kabardin. 

formes qui var ient avec leur or ig ine . Voici 

Fig. 233. Poches de musc de Chine vues par les deux faces. 

quelles son t les plus habi tuel les {fig. 232 à 235) : 

II — 158 
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La plus g r a n d e parLie du m u s c est envoyée de 

Chine en Angle te r re . 

^ 

Fig. 236. Prospectus d'un marchand de musc. 

« J e dois, di t Piesse (1), à M. Smi th , de la mai 
son S m i t h et E l d e r de Cornhal l , la t r aduc t ion 
suivante de l 'un des prospec tus t rouvés p a r m i les 
shop papers dont j ' a i déjà par lé , en ouvran t u n e 

(I) P i e s s e , Des odeurs, des parfums, des cosmc'liques. 
Par i s , p . 330. 

caisse de m u s c de p r e m i è r e qual i té (fig. 236) : 
« Notre maison choisi t e l le-même la mei l leure 

sorte de m u s c Sze -Chuen , p r e m i è r e quali té à 
Ta - t seen- loo , dans la province de ce n o m et 
dans le Th ibe t , d 'où nous expédions sans aucun 
m é l a n g e à Soo-Chow , Nankin , Hwal-Chow , 
Y a n g - Chow et K w a n g - T u n g , pour y Être 
vendu . Nos m a r c h a n d i s e s sont p u r e s , nos prix 
loyaux, et ni vieux ni j e u n e s n'y sont t rompés . 
Nous p r ions les honorab les négociants qui peu 
vent nous favoriser de leur confiance de se rap
peler la m a r q u e de not re maison , que lques fli
bus t ie rs éhon té s ayant u su rpé faussement notre 
t i t re et publ ié des avis mensongers pour t romper 
les négoc ian t s . Cra ignan t qu ' i l ne soit difficile 
de se r e c o n n a î t r e dans ce t te confusion, nous, 
a c tue l l emen t à K w a n g - T u n g , faisons connaî t re 
le t i t re q u ' a choisi no t re maison p o u r servir de 
règ le et de guide aux ache teurs : Le Kwang-
t h u n - s e h e , magas in de Sze-Chuen (musc) . » 

Mais le m u s c y arr ive r a r e m e n t p u r , car depuis 
les t emps les plus anc iens les rusés Chinois sont 
adonnés à la sophis t icat ion de cet te mat iè re . 
Tave rn i e r , qu i ache ta u n e fois à Ba tana , dans 
les I n d e s , 1,773 bourses de musc , se plaint de 
ces f raudes . Ces bourses pesaient 82,710 g r a m 
m e s , m a i s ne con t ena i en t que 13,560 g rammes 
do m u s c . D 'o rd ina i r e , on y mé lange le sang de 
l ' an imal ou u n e t e r r e noire et f r iable ; on in t ro
dui t aussi dans la poche de peti tes balles de p l o m b ; 
on fabrique des poches artificielles en peau de 
chevro ta in (fig. 237), que l 'on rempl i t d ' une ma
t iè re q u e l c o n q u e , à laquel le on mêle un peu de 
m u s c ; on vide u n e véri table poche e t on la remplit 
d 'une a u t r e subs tance ; enfin, après avoir dessé
ché le s a n g , on le r édu i t en p o u d r e , et on en fail 
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une masse qu 'on divise en g r u m e a u x assez sem

blables à ceux d u m u s c , e tc . 

Un prê t re - lama de T u n k a , versé dans la m é d e 

cine t h i b c l a i n e , r acon ta au doc teu r Ki lhnast , 

Fig. 237. Musc falsifié. 

comme le r appor t e R a d d e , q u e les Chinois font 

subir aux bourses de m u s c de Sibér ie u n e p r é 

paration avant de les in t rodui re dans le com

merce , et l eu r donnen t ainsi une o d e u r p é n é 

t rante . Us les soume t t en t à une sorte de fe rmen

tation en les enfouissant à 30 cent , environ dans 

la t e r r e , à. u n endro i t où paissent des m o u 

lons. Après les y avoir laissées un cer ta in t emps , 

et lorsqu' i ls pensen t qu 'e l les ont acquis les q u a 

lités voulues, ils les r e t i r en t et les vendent . 

Les anciens voyageurs r acon ten t des choses 

surprenantes au sujet de l 'odeur péné t r an t e du 

musc . Tavernier et Chard in r a p p o r t e n t que les 

chasseurs sont obligés de se b o u c h e r i e s nar ines et 

la bouche avant de coupe r la bourse , car en res

pirant cet te odeur i m p r u d e m m e n t , on est saisi 

d 'une h é m o r r h a g i e mor te l l e . Chard in assure 

qu'il n 'a pu s ' approcher des m a r c h a n d s de m u s c , 

et qu ' i l a dû faire soigner les acha t s par u n de 

ses compagnons . « Cette odeur , dit-il, est insup

portable et m ô m e dangereuse p o u r u n E u r o p é e n 

qui n'y est pas hab i tué . » 

L ' impéra t r ice Joséph ine a imai t pas s ionnémen t 

les parfums, et le m u s c par-dessus t o u t . Son 

cabinet de toi le t te en étai t plein, en dépit des 

fréquentes observat ions de Napoléon, u On p r é 

tend que qua ran t e ans encore après sa m o r t le 

propriétaire de la Malmaison avait fait à p lus ieurs 

reprises lessiver et pe ind re les m u r s de ce c a 

binet de to i l e t t e ; mais que ni gra t tage , ni eau 

seconde, ni pe in tu re , n ' ava ien t pu enlever l 'o

deur du m u s c , qu i est encore aussi forte que si 

le flacon qu i le con tena i t n 'avait été re t i ré q u e 

d'hier . 

Le m u s c sert p r inc ipa l emen t à par fumer le sa

von, les sachets , et à mêler dans les cosmét iques 

l iquides. La jus t e répu ta t ion d u vér i table savon 

de Windsor des fabriques de Par is est due sur 

tout à sa dél icieuse o d e u r . Le savon est sans 

doute de la plus belle qua l i t é , mais son parfum 

lui donne un cache t de dis t inct ion par t i cu l ie r , 

et c'est au m u s c qu ' i l le doit . 

La réac t ion alcal ine du savon favorise le dé

ve loppement du pr inc ipe odoran t du m u s c . Si 

c e p e n d a n t on verse u n e forte solut ion de potasse 

sur des grains de m u s c , au lieu de la vér i table 

o d e u r du musc , c'est de l ' a m m o n i a q u e qu i se 

dégage . 

La peau d u chevrota in sert à. faire des bon

ne t s , des vê tements ou du cu i r qui vaut m i e u x 

que le chevreau . Radde dit que dans les pays 

qu ' i l a p a r c o u r u s , on ne se servait à peu près pas 

de ces peaux. Les peuples chasseurs emplo ien t 

la peau des j a m b e s p o u r faire des couver tu res 

é l égan te s ; ils n 'ut i l isent po in t la peau d u corps . 

Les chevro ta ins femelles qui se p r e n n e n t dans 

les pièges ne sont bons à r i en ; les Russes les 

re je t tent , sans m ê m e les dépoui l ler . 

L E S T R A G U L E S — TRAGULUS. 

Die Zwerqmoschustkiere 

C a r a c t è r e s . — Les t ragules se d is t inguent 

des chevrota ins p r o p r e m e n t di t pa r l 'absence 

de bourse à m u s c ; leur es tomac a t rois cavités, 

et le bord du mé ta t a r se est n u et cal leux. Us se 

d i s t inguen t aussi par u n e q u e u e c o u r t e , mais à 
poils longs. 

Les espèces q u e r e n f e r m e ce gen re , et sur 

l ' indépendance desquel les les na tura l i s tes n e 

sont pas d 'accord , sont tou tes de grac ieux ani

m a u x . 

L E T R A G U L E N A I X — TRAGULUS rïGSLjEUS 

Der Kantschill. 

C a r a c t è r e s . — L'espèce qui va nous occupe r 

est la moins g rande pa rmi les r u m i n a n t s . Qu'on 

se figure u n pet i t chevreui l , à t ronc assez gros, 

à tête é légante et b ien prise, à yeux beaux et 

br i l lan ts , à pa t tes grêles et m i n c e s , à sabots d é 

licats , à queue pet i te et gracieuse, et l 'on aura 

le t ragule nain , n o m m é aussi tragule kantschill 
(fig. 238) . 

U a à pe ine 50 cent , de long, sur lesque ls 

A cen t , a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e ; la h a u t e u r du 

gar ro t est de 22 cen t . , celle de l ' a r r i è re - t r a in de 

25 cent . Son poil est fin. La tê te est roux fauve, 

avec les côtés p lus clairs , et le s o m m e t p resque 

noir ; la par t ie supé r i eu re du corps est d 'un brun 

j aune - roux , mêlé de noir le long de l ' éch iné ; les 

flancs sont clairs , le h a u t du cou est m a r q u é de 

blanc , e l l e vent re est b lanc . Une bande b lanche , 
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pa r l an t de la mâcho i re infér ieure, descend sur les 

cotes du cou j u s q u ' à l ' é p a u l e ; à cet te b a n d e 

s'en jo in t une au t re noi re , et en t re les deux ban

des noires, au mil ieu du cou, u n e bande b l anche . 

Parfois, une raie j a u n e se t rouve sous le ven

t re . Les m e m b r e s sont d 'un j a u n e fauve ; les bras 

et les j a m b e s , d 'un roux vif; les pieds , d 'un j aune 

fauve pâle . Les différences de cou leur résu l ten t 

de différences dans les te in tes des poils. Sur le 

dos, ceux-ci sont b lancs dans leur moi t ié infé

r i eu re , pu is foncés, puis j a u n e s ou o r a n g e s , et 

enfin noirs au bout , La cou leur du pe lage varie 

donc suivant q u e le base des poils est cachée ou 

non , que telle ou telle par t ie est p lus visible. 

Aux endroi ts b lancs , les poils sonl en t i è remen t 

de cet le couleur . 

• Les mâles ont des canines qu i dépassent les 

gencives de 3 cent. ; sont for tement recourbées , 

et dir igées en dehors et en a r r i è re . Les sabols 

sont pet i ts , d 'un b r u n clair couleur de corne . 

Les j eunes ne se dis t inguent pas des an imaux 

adul tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Java , S inga -

pore , P i n a n g , les îles avoisinantes et la pénin
sule mala ise , sont la pa t r ie de ce c h a r m a n t an i 
ma l . A Sumat ra , à Bornéo et à Ceylan, il est 
r emplacé par des espèces voisines. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 vit dans 

les forûls épaisses d e ces cont rées t ropicales , 
p lus dans la mon tagne qu ' en p la ine . 

l i a des hab i tudes so l i t a i res : ce n ' es t qu ' au 
t emps du r u t qu 'on le rencon t re avec sa femelle. 
T o u t le j o u r , il se t ient dans les fourrés les plus 
épais , et s'y livre au repos e t à la r u m i n a t i o n ; à 
la t ombée de la nui t , il va c h e r c h e r sa nou r r i 
t u r e , qu i consiste en feuilles, en herbes , en 
fruits de tou t e espèce; il ne peut se passer d 'eau. 

Tous les m o u v e m e n t s du kantschi l l sont l é 
gers et grac ieux. Il fait des bonds re la t ivement 
é n o r m e s , et s u r m o n t e avec adresse les plus 
grandes difficultés. Mais ses m e m b r e s délicats lui 
refusent bientôt le service, et il tombera i t fa
ci lement au pouvoir de ses ennemis , s'il n e 
lui res ta i t une dern iè re resource , une dern iè re 
ruse . Il che rche d 'ordinaire à s 'enfoncer dans 
les fou r ré s ; s'il voit qu ' i l ne puisse y parvenir , 
il se couche à te r re , immobi l e , et fait le m o r t 
c o m m e l 'opossum. L ' ennemi s ' a p p r o c h e ; il va 
saisir sa pro ie , mais en deux bonds le -peLit ani
mal disparaî t avec la rapidi té de l 'éclair. 

Les indigènes croient que le mâle emploie e n 
core u n au t r e moyen de défense : il sautera i t en 
l 'air, et se suspendrai t à u n e b ranche au moyen 
de ses den ts sai l lantes . Ma lheu reusemen t , cet te 

h is to i re ressemble t rop aux fables qui ont eu 
cours sur les chamois , p o u r que nous puissions y 
a jou te r foi. Raffles dit que les Malais n 'ont pas 
d 'expression plus significative pour dés igner un 
h o m m e t r o m p e u r , que de dire qu' i l est rusé 
c o m m e un kantschi l l . On ne sait que peu de 
chose sur la r ep roduc t ion de cet an imal ; tout 
ce qu ' on p e u t supposer , c 'est que , c o m m e les 
au t res r u m i n a n t s e t les chevrota ins , il me t bas 
un petit par por tée . 

C a p t i v i t é . — Dans ces dern ie r s t e m p s , on a 
plusieurs fois imporLé des t ragules de diverses 
espèces en E u r o p e , et on les a conservés plus ou 
moins long temps en capt ivi té . Les m o n t r e u r s de 
ménager ie en ont exhibé déjà à peu près par
tout . En 185Ü, j ' e n vis u n à Leipzig. Ce t ra-
gule était dans une cage avec u n e abondante li
t ière de foin, et paraissai t s'y t r ès -b ien trouver. 
Il était on ne peu t plus élégant, a imai t la pro
p r e t é , se léchai t et se nettoyait cont inue l lement . 
Ses grands yeux sembla ient ind iquer beaucoup 
d ' in te l l igence ; cependan t il n 'en donna i t au
cune preuve. Il était t r anqui l l e , ennuyeux m ê m e 
et passait sa j o u r n é e à m a n g e r , à rumine r , à 
d o r m i r . Une seule fois j ' e n t e n d i s sa voix : on 
pouvait la c o m p a r e r au faible son d 'un instru
m e n t à vent . 

La dél icatesse, l 'é légance de cet être cha rman t 
pour ra i t a m e n e r à en faire u n animal domest i 
que ; dans tous les cas , ce serai t u n des plus 
beaux o rnemen t s des pa rc s . Cependant , il n'est 
pas toujours t rai té d 'une man iè re conforme à ses 
hab i tudes . 

Mon ami et col lègue, le doc teur Bodinus , de 
Cologne, a pu le faire r ep rodu i r e en caplivité, 
et il a eu la bonLé de m e c o m m u n i q u e r les dé
tails suivants : 

« P o u r obteni r la reproduc t ion des an imaux , 
il faut non-seu lement les m e t t r e dans un lieu 
appropr ié , mais encore leur donne r la nour r i tu re 
qu i leur convient . Et cela m ê m e p o u r les espè
ces qui vivent c o m p l è t e m e n t hors de l 'é tat de li
ber té , dans la société imméd ia t e de l ' homme , 
pour les poules par exemple . Celles-ci, après 
l ' accoup lement , pondent des œufs , et l 'on re
m a r q u e que malgré tou te la bonne nour r i tu re 
qu 'on leur donne , les poules t enues d i n s des es
paces renfe rmés ponden t beaucoup d'œufs sté
ri les, tandis que celles qui couren t en liberté 
p o n d e n t des œufs qui éclosent p resque tous . 
D'après mes observat ions , ce n 'es t pas le m a n q u e 
de m o u v e m e n t qu i en est c a u s e , mais bien le 
m a n q u e de cer ta ins a l i m e n t s , de vers no tam
m e n t ; aussi , lorsque ce genre de nou r r i t u r e 
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Fig. 238. Le Tragule nain. 

l'ait défaut, il faut le remplacer pa r de la viande 

crue, des larves de m o u c h e s r e t c . Les aut res ani

maux sont dans le m ê m e cas. Presque nul le par t , 

je n 'ai vu de canard à c loche t t e , ou ceux que 

j 'a i vus, é ta ient ma lades . Dans no t re j a r d i n , ils 

sont vifs et forts, c o m m e en l iber té ; b ien p lus , 

ils se sont accouplés . 

« Grâce à un m e m b r e du conseil d ' adminis 

trat ion, nous r e ç û m e s u n e paire de t raeu les 

nains. Malgré les soins les p lus ass idus , ma lg ré 

l 'herbe fraîche, le trèfle, le pain, le lait, l 'avoine 

que nous leur donn ions , ils n e se mont ra i en t 

nul lement en bon état . Us éta ient t r is tes , leur 

poil était grossier , hé r i s sé ; j e résolus de l eu r 

donner des s o r b e s , qu i se r a p p r o c h e n t le plus 

des baies dont ils se nourr i ssent dans l eu r pa

trie. Ces a n i m a u x se j e t è r e n t dessus avec une 

véritable pa s s ion ; c h a q u e j o u r , ils en m a n 

geaient une grande quant i té , et b ien tô t l 'on vit 

les bons succès de cet te a l imen ta t ion . L e u r œil 

devint p lus vif, leur poil p lus lisse et plus bril

lant , leurs flancs plus a r rondis , et j e ne tardai 

pas à me convaincre que des sorbes , du lait, du 

pain blanc et u n peu de fourrage vert suffi

saient pour en t re teni r ces a n i m a u x en b o n n e 

san té . 

» Au bou t de que lque t e m p s , la femelle aug

m e n t a de v o l u m e : j e ne doutai pas qu 'e l le ne se 

fût accouplée , et b ientô t elle m i t bas un pet i t , 

mais m o r t m a l h e u r e u s e m e n t . Mon espoir d ' en 

obtenir d 'autres fut déçu de la m a n i è r e la plus 

cruel le . Un m a t i n , on la t rouva m o r t e dans sa 

cage ; elle portai t à la poi tr ine des blessures . 

On n 'a j amais pu savoir s'il fallait les a t t r ibue r aux 

dents aigufis du m â l e , ou à quelques m é c h a n t s 

visi teurs du ja rd in , c o m m e il e n existe e n c o r e 

t rop pour la honte de l ' human i t é . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les J a v a n a i s , qui a p 

pel lent cet an imal Poetjang, le chassent avec ar

deu r . Ils m a n g e n t volontiers sa cha i r . Ils en

châssent ses pieds dans de l 'or ou de l ' a rgent , 

et s 'en servent pour bour re r leurs pipes. 

LES C U K V 1 D É S — CERVI 

Die Hirsche. 

C a r a c t è r e s . — Aucune famille n 'est p lus fa

cile à caractér iser que celle des cervidés ou 

cerfs. Les eprvidés sont des r u m i n a n t s à bois . Ces 

quelques mots suffisent a i e s déf ini r ; t ous les 

autres caractères leur sont subo rdonnés . 

Les cerfs se dis t inguent des chevrotains par 
une taille plus g rande ; pa r la p résence de fos
settes lacrymales , par des canines très-courtes chez 
beaucoup de mâles , et par la présence d 'un p inceau 
de poils aux pat tes de de r r i è re . Us sont élancés 
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et é l égan t s , l eu r corps est a l longé , bien p ropo r 
t ionné , leurs pat tes sont fines et h a u t e s , à pinces 
for tement développées, à sabots po in tus ; l eur cou 
est fort et v i g o u r e u x ; leur t ê te for tement poin
t u e ; l eurs yeux sont g rands et vifs ; leurs ore i l 
les de longueur m o y e n n e , minces , droi tes et mo
biles. 

E n généra l , les mâles seuls p o r t e n t des bois . 
On n o m m e ainsi des p ro longemen t s ramifiés du 
frontal , q u i t o m b e n t c h a q u e a n n é e , p o u r Être 
r e m p l a c é s par de n o u v e a u x p r o l o n g e m e n t s . L e u r 
déve loppemen t et l e u r chu te sont en r appor t in 
t ime avec l 'activité sexuel le , Les cerfs châ t rés ne 
p ré sen t en t pas ces var ia t ions ; ils g a r d e n t l eu r 
bois , s'ils en por ta ien t au m o m e n t où ils ont subi 
la cas t ra t ion ; s'ils en é ta ient dépoui l lés à cet te 
é p o q u e , ils n ' e n r e p r e n n e n t p l u s ; chez ceux qui 
n 'on t subi q u ' u n e castration un i la té ra le , les bois 
ne se r ep rodu i sen t q u e du côté sain. 

Déjà, chez le nouveau -né , le l ieu d ' inser t ion 
des cornes est i nd iqué pa r un plus g rand déve
loppemen t des os d u c r â n e . A six ou hu i t mois 
appara î t u n e saillie osseuse qui pers is te toute la 
vie : c 'est elle qu i po r t e r a les bois . Au c o m m e n 
cemen t , l ' andoui l ler est s imple et po in tu , ma i s , 
p lus t a rd , il se ramifie ; de l ' andoui l le r p r in 
cipal pa r l en t des andouillei 's secondai res , don t 
le n o m b r e peu t al ler j u s q u ' à douze . 

« L e bois , di t Blasius, subit des m é t a m o r p h o 
ses à m e s u r e que le cerf vieillit . T o u t d 'abord , les 
saillies osseuses s 'accroissent, s 'é largissenten con
vergeant vers la l igne m é d i a n e ; en m ô m e t e m p s , 
la crê te frontale se déve loppe ; ces saillies s 'unis
sent de plus en p lus au c r â n e . Mais les c h a n g e 
m e n t s dans la forme du bois et le n o m b r e des an -
douil lers sont encore p lus cons idérables . Les j eu 
nes bois sont recouver t s d ' une peau t r è s -vascu-
lairc , poilue ; ils sont m o u s et flexibles. Les an-
douil lers plus infér ieurs se d é t a c h e n t d 'abord du 
t ronc pr inc ipa l , pu is l e sp lus élevés, et lo rsqu 'eu-
fin tous sont développés et ont a t te in t l eur l'orme 
définitive, la c i rculat ion s 'a r rê te , et le cerf dé
pouil le alors ses bois de la p e a u ( qui t o m b e en 
par t i e d 'e l le -même. » 

Avant que le cerf ait a t t e in t la fin de sa pre
miè re a n n é e , la saillie osseuse se con t inue par 
un a n d o u i l l e r , q u i , chez p lus ieurs e s p è c e s , 
n 'es t j amais remplacé que par u n andoui l l e r pa 
re i l ; tandis que , chez les aut res , le bois de la se 
conde année por te deux andoui l le rs . Ce bois à 
deux andoui l le rs t o m b e et est r e m p l a c é au p r in 
t emps de la t rois ième a n n é e pa r un bois à t rois 
andoui l le rs , e t ainsi de sui te j u s q u ' à ce que soit 
a t te int le plus grain ' déve loppemen t possible . 

Des ma lad ies , u n e mauvaise n o u r r i t u r e amènent 

parfois une m a r c h e r é t r o g r a d e dans la réalisation 

du p h é n o m è n e , e t alors ce nouveau bois a un ou 

deux andoui l le rs de mo ins q u e celui de l ' année 

p r é c é d e n t e . 

La chu t e du bois est p r écédée par un dévelop

p e m e n t des vaisseaux qu i en tou ren t sa base . Ils 

la pénè t r en t , la séparen t de la saillie osseuse, et 

le bois t o m b e , e n t r a î n é pa r son poids , ou bien 

l ' an imal s'en débar rasse . P a r sui te de la rup tu re 

des vaisseaux, u n e légère h é m o r r h a g i e se pro

dui t , et au n iveau de la pa r t i e décou ronnée se 

fait u n e c roû te sous laquel le c o m m e n c e le nou

veau t ravai l r é p a r a t e u r . L ' acc ro i s sement du bois 

dure dix ou t re ize semaines . Le bois est d 'abord 

géla t ineux, puis il s 'ossifie par le dépôt de phos 

pha t e e t de ca rbona te de c h a u x . La peau qui le 

recouvre est mol le , couver te de poils épais , de 

cou l eu r g é n é r a l e m e n t c l a i r e ; elle est très-vas-

c u l a i r e , saigne à la m o i n d r e b lessure , qu i peut 

a m e n e r u n e mal fo rmat ion du bois . 

Le bois g é n é r a l e m e n t est t rès - régul ie r , quoi

que l 'hab i ta t et le r ég ime puissent a m e n e r des 

var ia t ions dans sa forme. Cet append ice est t ou 

jou r s u n des me i l l eu r s ca rac tè res p o u r diffé

r enc i e r les e s p è c e s ; beaucoup de na tura l i s tes ce

p e n d a n t se refusent à le r econna î t r e . Mais, d'or

d ina i re , les divers cervidés p r é s e n t e n t en t re eux 

de grandes différences, et l eur dé terminat ion 

n 'es t pas , il s 'en faut, aussi difficile que celle de 

cer ta ines familles de r u m i n a n t s . 

L 'organisa t ion in t e rne des cervidés présente 

en généra l les m ê m e s carac tères q u e ceux des 

au t re s espèces et de m ê m e o r d r e ; nous n 'aurons 

donc pas à la déc r i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Déjà, auxépO-

ques géologiques an té r ieures , les cervidés étaient 
r é p a n d u s sur u n e g rande par t ie de la surface de 
la t e r re . A u j o u r d ' h u i , ils habi ten t toutes les par
ties du m o n d e , u n e g r a n d e é t endue de l'Afrique 
et de l 'Austral ie exceptée . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On les t rouve 

sous tous les c l imats , dans les plaines c o m m e 
dans les m o n t a g n e s ; dans les endroi ts découverts 
c o m m e dans les forêts. Les u n s vivent à la m a 
nière des chamoi s , les a u t r e s dans les l ieux les 
plus c achés , dans les forêts les plus épaisses; 
ceux-c i h a b i t e n t les steppes secs , ceux-là les 
mara i s . Un grand n o m b r e c h a n g e n t d 'habi ta t ion 
suivant les sa i sons : ils de scenden t des mon ta 
gnes , p o u r y r e m o n t e r plus t a r d ; d 'au t res voya
gent du n o r d au sud , puis du sud au nord . 

Tous les cervidés sont des a n i m a u x socia
b l e s ; beaucoup se réun i s sen t en bandes consi-
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riérables. Les vieux mâles , pendant l 'été, se sé

parent o rd ina i r emen t des t roupeaux de femelles, 

et vivent soli taires ou réunis à p lus ieurs . Au 

momen t du ru t , ils se j o ignen t aux bandes de 

femelles, p rovoquen t leurs r ivaux, se l ivrent des 

combats te r r ib les . A ce m o m e n t , leur exci ta t ion 

est telle que leurs moeurs sont, on peu t dire, com

plè tement changées . 

La plupar t sont des a n i m a u x n o c t u r n e s ; c e 

pendant ceux qu i vivent dans des endroi t s d é 

serts ou dans les hautes rég ions , vont aussi pen

dant le jou r che rche r leur n o u r r i t u r e . 

Tous les cervidés sont vifs , c ra in t i f s , agi les, 

rapides dans leurs m o u v e m e n t s ; ils sont assez 

bien doués sous le rappor t de l ' in te l l igence. La 

voix du mâle consiste en des sons sourds et 

en t recoupés ; celle de la femelle, en bê l emen t s . 

Les cervidés ne se nourr i ssen t que de végé

taux; il n 'est n u l l e m e n t p rouvé que les rennes 

mangent des l emmings , c o m m e on l'a p r é t e n d u . 

Des herbes , des feuilles, des fleurs , des aigui l les 

de sapins, des bourgeons , de j eunes pousses, ries 

grains, des fruits, des baies , de l 'écorce, des 

mousses, des l i chens , des champignons , forment 

la nou r r i t u r e pr inc ipa le des cervidés. Le sel est 

pour eux une friandise ; l 'eau leur est indispen

sable. 

La femelle m e t bas un , deux ou quelquefois 

trois peti ts , qu i naissent complè t emen t dévelop

pés, et suivent pa r tou t leur m è r e , au bou t de 

quelques j o u r s . Chez cer ta ines espèces, le mâle 

soigne aussi sa progéni tu re , et les peti ts reçoi 

vent avec plaisir les caresses de leurs pa ren t s . La 

mère veille avec tendresse et soll ici tude sur ses 

petits, et les défend en cas de danger . 

C a p t i v i t é . — Il n 'est pas aussi facile qu 'on le 

croit d 'apprivoiser un cervidé. Pr is j e u n e s et ha

bitués de bonne h e u r e à subir la domina t ion de 

l 'homme, tous m o n t r e n t dans les p remiers temps 

beaucoup de gent i l lesse , de doc i l i t é , d ' a t t ache

m e n t ; mais ces diverses quali tés disparaissent 

avec l'âge. Un vieux cerf est toujours un Cire co

lère, et m é c h a n t . Le r e n n e m ô m e , qu i depuis 

des siècles vit en captivité, ne fait pas except ion; 

sa domest icat ion est incomplè te . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Là où les cu l tu res et 

les forêts sont bien en t r e t enues , on doit faire 

disparaître les cervidés. Les dégâts qu'i ls causent 

surpassent , et de beaucoup , la faible util i té dont 

ils sont pour l ' h o m m e . Si ce n 'é ta i t la chasse , un 

des plus beaux et des plus nobles plaisirs , on 

aurait depuis long temps déjà complè t emen t d é 

trui t chez nous toutes les espèces de cervidés . 

On n'y est pas encore ar r ivé , mais ces ani

maux vont ma in t enan t en d iminuan t , et dans un 

avenir qui n 'est peut-ê t re pas bien éloigné, on ne 

les verra p lus , sans doute , q u ' à l 'état d e m i - s a u 

vage, dans des parcs et des j a rd ins zoologiques . 

L E S É L A N S — ALCES. 

Die Elentitiere. 

Nous c o m m e n c e r o n s par é tudier les géants 

de cet te famille, quoiqu ' i l s soient les p lus in

comple ts des cerv idés . 

C a r a c t è r e s . — Les élans, qui sont encore r e 

présentés au jourd 'hu i par une ou deux espèces , 

si l 'on considère l 'or ignal c o m m e appar tenan t 

à ce genre , sont des a n i m a u x forts, lourds , hau t s 

sur j a m b e s ; à bois larges , en forme de pelle, à 

découpures et à dente lures n o m b r e u s e s , man

quant d 'andoui l le rs ; ils ont u n e fossette lacry

male pet i te , un pinceau de poils au côté i n t e rne 

de la rac ine du pied , des glandes unguéa les , et 

point de canines . Leur tête est longue ; l e u r r é g i o n 

nasale, fort développée, n'offre po in t de par t ie 

nue ou de muf l e ; l eur lèvre infér ieure est p roc i -

d e n t e ; leurs yeux sont pet i ts , leurs oreilles lon

gues et l a r g e s ; l eu r q u e u e est t r è s - cou r t e . 

L ' E L A N A C R I N I È R E . — ALCES JUBATA. 

Der Ekh, das Elen. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — L 'é lan est cé

lèbre depuis les t emps les plus reculés . On n'est 
pas encore fixé sur l 'é tymologie de son n o m . Les 
uns le font venir du vieux mo t ge rma in elend ou 
elent, qui signifierait fort, r o b u s t e ; les au t res , du 
shivejelen, cerf. Quoi qu' i l en soit, le nom latin 
alces vient du germain . 

Les anciens historiens par len t de l 'élan c o m m e 
se t rouvan t en Al lemagne, « II existe dans la forêt 
Hercynienne , di t Ju les César, des alces qu i ont le 
por t e t la couleur des chèv re s , mais qu i sont 
plus grands , qui n 'on t ni cornes, ni a r t icu la t ions 
aux pat tes . Ils n e se c o u c h e n t pas p o u r se repo
ser, et ne peuvent se relever une fois qu ' i l s sont 
tombés . Pour d o r m i r , ils s 'appuient cont re les 
arhres ; aussi les chasseurs c o u p e n t ils ceux-c i de 
telle façon qu' i ls t o m b e n t faci lement et en t ra î 
nen t l 'animal qui s'y appuie . » 

Pline dit que l 'élan a la lèvre supér i eu re t r è s -
grande , et qu ' i l ne peut m a n g e r q u ' e n tenan t 
la t ê te renversée en a r r iè re . D'après Pausa -
nias, le mâ le seul por te des bois . Sous Gor
d ien III , de 238 à 244 après J . - C , dix élans fu
ren t amenés à Rome ; Aurél ien en fit para î t re 
plusieurs à son t r i o m p h e . 
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Au moyen âge, il esL souvent fait men t ion de 

cet an imal . Dans les Niebel.lungen, on l 'appelle 

elk ou grimmerschelk. D'après ce p o è m e , l 'élan 

se t rouvai t r épandu à cet te époque dans toute 

l 'Al lemagne, j u s q u ' à l 'ouest . Il est di t , dans la 

descript ion de la chasse de Siegfried dans les 

Vosges : ti II tua encore un elk, qua t re forts au

rochs et un grimmerschelk. » 

Dans les fondat ions de l ' empereur Othon le 

Grand, en 943 , il est défendu, à q u i c o n q u e , de 

chasser sans permiss ion de l 'évoque Balder ich , 

dans les forêts de D r e n t h e , dans le B a s - R h i n , les 

cerfs, les ours , les chevreui ls , les sangliers et les 

a n i m a u x que l 'on appel le en a l lemand elo ou 

schelo. Cette m ô m e défense se re t rouve dans une 

fondation de Henr i II de 1006, et dans u n e de 

Conrad II de 1025. 

Dans les tourb iè res du nord de l 'Al lemagne , 

dans le Brunswick , le Hanovre , la P o m é r a n i e , 

dans les anciennes sépul tures des H u n s , on 

trouve encore des bois d 'é lans , la p lupar t pé t r i 

fiés. 

Le fameux évêque d'Upsal Olaiis Magnus est 

le p remie r qui donna u n e b o n n e descr ipt ion de 

l 'élan. « Comme les cerfs, dit-il, ces a n i m a u x 

couren t en t roupes dans les lieux sauvages ; les 

chasseurs Jes p r e n n e n t dans des filets ou dans 

des fosses, ils les y poussent avec l 'aide de gros 

ch iens , et ils les t u e n t à coups de t lèches et d 'é-

p ieux . Lorsqu ' i l s sont couchés p o u r pa î t re , et 

m ô m e lorsqu'i ls sont debout , il arr ive parfois 

q u e des he rmines leur sau tent à la gorge, et les 

m o r d e n t rie telle façon qu' i ls m e u r e n t par la 

pe r t e de leur sang. Les élans c o m b a t t e n t avec 

les loups , les tuent à coups de sabot , su r tou t sur 

la glace, où ils peuvent mieux se teni r que les 

loups. » 

D'après une lettre de l 'évêque de Poméran i e 

au grand ma î t r e , il y avait encore en 1488 beau

coup d 'é lans dans son évêché . 

c En P o m é r a n i e , dit Kan tzow (1), il y a de 

grands t r oupeaux d ' a n i m a u x que l'on n o m m e 

elend. On leur a donné ce n o m à cause de leur 

faiblesse (eland, signilie misé rab le , fa ible) ; ils 

n ' on t rien pour se dé tendre . Ils ont bien de lar

ges cornes , mais ils ne savent pas s 'en servir ; ils 

se cachen t dans les mara i s et les forôls les p lus 

imprat icables pour y ôlre en sûre té . 

« Ils peuvenL sent i r de loin l ' approche de 

l ' homme ou du ch ien , cela fait leur salut, car, 

dès que les ch iens les a t t e ignen t , ils sont pr is . 

« Us ont le corps d 'un g rand bœuf, mais leurs 

(1) Kantzow, Pomerunia, 1530. 

j ambes sont beaucoup plus hauLes ; ils n 'ont que 

des poils cour t s , d ' un b lanc j aunâ t r e ; leur viande 

es t b o n n e à mange r . 

« On r ega rde les ongles c o m m e bons contre 

les malad ies ; et on en fait des bagues que l'on 

por te aux doigts . Quelques-uns on t cru qu'ils 

n ' ava ien t pas de genoux ou de jo in tures , mais 

cela est faux, etc . » 

Après la gue r re de Sept ans , les élans, très-

d iminués dans la Prusse or ienta le , furent pro

tégés par des o rdonnances royales . 

E n P r u s s e , d 'après les données les plus sûres 

et les plus récen tes , les élans se t rouvent main

t enan t su r tou t dsns la forêt royale d ' Ibenhorst , 

p rès de Memel . Dans l ' année de l iberté de la 

chasse , en 1848, leur n o m b r e fut rédui t à seize ; 

ma in tenan t , il y en a plus de cent . Les lois sur la 

chasse , seules , p e r m e t t e n t encore de vivre à ces 

a n i m a u x . Au c o m m e n c e m e n t du siècle, il en 

existait b e a u c o u p dans les forêts de Schorell , 

Tzulk inn et Skal l isen. 

C a r a c t è r e s . — L'élan (Pl . XXVIII) est un puis

sant an imal . Un mâle adul te a de 2 m , 6 0 à 2 m , 80 

de long, s u r 2 mèt res de h a u t , au g a r r o t ; la lon

g u e u r de la q u e u e est de 10 cent . De vieux ani

m a u x peuvent, peser jusqu ' à 500 ki logr . ; le poids 

m o y e n est de 200 à 300 ki logr . 

L 'élan a le corps cou r t et gros , la poi t r ine large, 

le ga r ro t élevé, p r e s q u e bossu, le dos droit , le 

s ac rum ren t ré . 11 est por té par des membres 

d 'égale longueur , t r è s -hau t s e t forts ; les sahots 

son t minces , d ro i t s , p ro fondément fendus, réu

nis à l eur or igine par une m e m b r a n e exten

sible ; les pinces louchen t faci lement le sol ; cette 

conformat ion pe rme t au pied de l 'élan de s 'élar

gir et de se poser su r un sol h u m i d e sans en

foncer. 

Un cou cour t , fort, v igoureux , por te une tête 

g r ande , a l longée , aminc ie au niveau de l'oeil et 

se t e r m i n a n t pa r un m u s e a u long, ép.iis, large, 

o b t u s ; le nez ca r t i l ag ineux , la lèvre supér ieure 

épaisse, lungue , mobi le , fendue , très-saillante, 

d o n n e n t à l 'animal une physionomie repoussante . 

Les yeux , peti ts et ternes , sont enfoncés dans 

des orb i tes sai l lantes , et ne con t r ibuen t pas à 

embel l i r la tê te . Les fossettes lacrymales sont 

p e t i t e s ; les oreil les, l ongues , grandes , larges, 

pointues , penchées en dehors , insérées sur le 

der r iè re de la t ê l e ; l ' an imal peu t les incliner 

l 'une vers l ' au t re . 

Le bois du mâle adul te forme une grande 

c ime , s imple , t r ès - l a rge , aplat ie , t r iangulaire , 

en forme de pel le , p ro fondémen t dentelée sur 

ses bo rds ; elle est por tée par une tige cour te , 
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arrondie, épaisse, en tourée de peu de per les , 

et reposant sur u n e saillie osseuse t r è s - cour t e 

(fig. 239). Dans le cou ran t du p remie r a u t o m n e , 

Fig. 239. Bois de l'élan. 

apparaît la saillie osseuse ; dans le second, u n 

andouil ler long d 'environ 30 cent . , et qui t ombe 

en hiver. Dans la c inqu i ème année , se m o n t r e la 

plaque te rmina le ; elle s 'accroî t d é p l u s eu plus , 

et présente tous les ans plus de d e n t e l u r e s ; leur 

nombre peu t s'élever à vingt. Un pareil bois 

pèse ju squ ' à 20 k i l og rammes . 

Le pelage de l 'élan est cour t et épa i s . Il est 

formé de soies minces et cassantes , qui r ecou

vrent un duvet cou r t et fin. Su r la n u q u e est une 

crinière l ongue , épaisse, se p ro longean t le long 

du cou et de la poi t r ine , et a t te ignant une lon

gueur de 20 cent . Elle est plus cour t e chez la 

femelle. Les poils du vent re sont incl inés d 'ar

rière en avant. 

; La couleur de l 'élan est un b run roux assez 

uniforme, passant au b run noi r foncé à la c r i 

nière et sur les côtés de la tè te , au gris au m u s e a u . 

Les m e m b r e s sont d ' un gris cendré clair, le 

tour des yeux est gris . Du m o i s d ' o c l o b r e au mois 

de mars, cet te cou leur est plus c l a i r e ; elle est 

mélangée de gris . 

La femelle est p lus pet i te que le mâle ; elle n ' a 

pas de bois ; ses sabofe sont p lus longs et plus 

minces, ses ongles p lus cour t s , un peu dir i 

gés en arr ière . Sa tè te ressemble à celle de l 'âne 

ou du mule t . 

• D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'élan vit 

dans les forêts du nord de l 'Europe et de l 'Asie. 

En Europe , il s 'étend j u s q u ' a u x bords de la Bal

t i q u e ; on le t rouve dans la Prusse or ienta le , la 

Lithuanie, la Cour lande , la Livonie, la Suède , la 

Norwége et sur que lques points de la Grande 

Russie. En 1 746, on tua le dern ier élan en Saxe ; 

en 1760, en Galicie. En Norwége , l 'élan habi te la 

partie orientale du s u d ; en Suède , la par t ie occi

dentale , ou, en d 'autres t e rmes , les forêts im

menses qui recouvren t les monts Kjoelcn, dans 

BRI;HM. 

les provinces de Dalécar l ie , I ler jedal l , Oesterdall 

et H e d e m a r k . 

L 'é lan est plus c o m m u n en Asie. 11 se t rouve 

dans tout le Nord, j u s q u ' à l 'Amour , pa r tou t où 

il y a de grandes forêts , et é tend son habi ta t ion 

jusqu ' à la l imite des a rb r e s . Il est assez abondan t 

dans le bassin de la Léna , aux bo rds du lac Baï-

kal , de l 'Amour , en Mongolie , e n T o n g o u s i e ; 

il m a n q u e dans le déser t de T u n d r a , où il n 'y a 

point de forêts . 

Mœurs, habitudes et régime. — L'élan SC 
plaît dans les forêts de saules, de peupl ie r s , de 

bouleaux, dans celles sur tout qui sont désertes 

soli taires et en t recoupées de ravins et de mara i s . 

Ceux-ci lui sont indispensables , e t il les t raverse 

sans enfoncer , ce que n e peu t faire aucun au t r e 

an imal . D'avril en oc tobre , l 'élan se t ien t t fans les 

bas-fonds ; puis , en hiver , il che rche des lieux p lus 

élevés, non exposés aux inonda t ions , et non c o u 

verts de glace. Pa r les beaux t emps , il préfère les 

forêts de bouleaux, de saules , e tc . ; pa r la pluie , 

la neige, le broui l la rd , il préfère les forêts de 

conifères. L ' inqu iè te - t -on ou ne t rouve- t - i l pas 

assez à manger , il change d 'hab i t a t ion . — Pa r 

ses m œ u r s , l 'é lan diifère b e a u c o u p du cerf. 

Comme lui , il forme des t roupeaux de 15 à 20 

individus, et vers l ' époque de la mise bas , les 

vieux mâles qui t tent ces t r o u p e a u x , qui res ten t 

composés des j eu n es mâles et des femel les . 

L 'é lan , dans les localités où il n 'es t point i n q u i é 

t é , rôde e t erre j o u r et n u i t ; d 'a i l leurs , il ne pa î t 

que la nui t . D'après W an g en h e i rn , il se nour r i t 

de feuilles, d é j e u n e s pousses de saule , de b o u 

leau, de frêne, de peupl ie r , de sorbier , d 'é ra

ble, de t i l leul , de c h ê n e , de p in , de sapin, de 

bruyè re , de r o m a r i n , de roseau , de céréales et 

de lin. L e s j e u n e s pousses et les écorces fo rment 

la base de sa n o u r i t u r e , ce qu i rend l 'espèce 

nuis ible . Il enfonce ses incisives dans l 'écorce, 

c o m m e un cou teau , en a r r a c h e un m o r c e a u , le 

saisit en t re ses lèvres et ses den t s , et dé tache 

alors de longues lanières . Avec sa tê te , il courbe 

les a r b r e s , en casse la c ime et en m a n g e les b r a n 

ches . 

Ce n 'es t que poussé par la nécessité qu ' i l va 

che rche r d 'aut res p â t u r a g e s ; aussi cause- t - i lb ien 

moins de dégâts dans les c h a m p s q u e dans les 

forêts . 

11 est moins agile, moins grac ieux dans tous 

ses mouvemen t s q u e le cerf. Il n 'es t pas aussi 

rapide que lui , mais il t rot te encore assez vite et 

t r è s - l o n g t e m p s ; des au t eu r s e s t iment qu ' i l p e u t 

p a r c o u r i r en un j o u r 4U0 k i l o m è t r e s . 

Wangenhe i rn décr i t les a l lures de l ' é l andans l e s 
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mara i s . Lorsque le sol ne peu t plus por te r l 'ani

m a l , il s 'assied sur son ar r ière- t ra in , é tend en 

avant les pat tes an té r ieures , et, se poussant avec 

son de r r i è re , glisse ainsi à la surface de la v a s e ; si 

celle-ci cède davantage , il se couche sur le côté et 

se pousse avec ses pa t tes . L 'élan est passé ma î t r e 

c o m m e nageur . Il va à l 'eau, non - seu l emen t 

par nécess i té , mais encore par plaisir , pour s'y 

ba igne r et s'y rafra îchir . S u r la g lace , il ne peu t 

avancer qu ' avec difficulté; y lombe- l - i l , il ne 

p e u t se re lever sans efforts. Quand il cour t , ses 

p inces f rappent l 'une con t re l ' au t re et p rodu i sen t 

u n b r u i l q u ' o n en tend à que lque d is tance : Fclan 

sonne, d isent les chasseurs . En ple ine course , il 

couche son bois p re sque ho r i zon ta l emen t en 

a r r i è re , et lève le m u s e a u ; aussi t r é b u c h e - t - i l 

et tombe- t - i l souvent . P o u r se relever, il agite 

ses pa t tes ; il po r t e su r tou t celles de der r iè re très 

en avan t . De là la fable : qu ' i l est sujet à l 'épi lep-

sie, et qu ' i l s'en guér i t en se g ra t t an t l 'oreille 

j u s q u ' a u sang. Un élan ne se laisse a r rê te r par 

r ien dans sa course ; il t raverse les fourrés les plus 

impéné t r ab l e s , les l a c s , les r ivières, les m a 

ra is . 

L 'é lan a u n e ouïe et une vue excel len tes ; son 

odora t est m o i n s fin. Quant à ses facultés in te l 

lec tue l les , elles para issent en complè te h a r m o n i e 

avec sa lourde s ta ture e t son apparence s tup ide . 

Il est moins craintif q u e le cerf. Si le chasseur 

l 'a m a n q u é , il cour t que lques pas et s 'arrête, 11 
vit en bonne h a r m o n i e avec ses semblables : ce 

n 'es t c e p e n d a n t qu ' au m o m e n t du r u t que les 

vieux mâles se jo ignen t aux t r o u p e a u x . D'or

d ina i re , la famille se compose d 'un vieil a n i 

ma l , de deux individus adul tes , qui sont en ru t 

en a u t o m n e , de deux j eunes a n i m a u x et de deux 

faons. 

Le r u t , su r les bords de la Ra l t ique , a lieu à 

la fin d ' aoû t ; dans la Russie d 'Asie, en sep tem

b re et oc tob re . P e n d a n t ce t emps , les mâles sont 

très- excités ; ils se l ivrent en t re eux des combats 

acha rnés , et dev iennen t dangereux p o u r l ' h o m m e 

l u i - m ê m e . E n g é n é r a l , l 'élan sait se défendre , 

su r tou t s'il y va de la v ie . Un élan blessé a t t a . 

que le chasseur . Celui-ci doit employer la plus 

g rande p rudence , n o t a m m e n t s'il est à pied, et il 

lui faut che rche r u n abri de r r i è r e un a rb re , si 

l ' an imal s 'é lance sur lui . Son bois lui est une 

a r m e te r r ib le ; il fait aussi usage de ses sa

bots ; les vieux élans s'en servent p o u r comba t 

t re leurs plus g rands e n n e m i s , les l o u p s ; ils 

se préc ip i ten t sur eux, les a s s o m m e n t et les 

t u e n t . 

Au t emps du ru t , les é lans mâles b r a m e n t 

c o m m e les cerfs ; leurs cris consis tent en des 

sons en t recoupés c o m m e ceux du d a i m , mais 

beaucoup plus bas . On n ' en a j amais en tendu 

pousser u n cri de dou leu r ou d'effroi. Pendant 

ce t te pér iode du ru t , les mâles che rchen t les 

femelles, les suivent , t raversent les fleuves et les 

r ivières pour les a t t e indre . Les j eunes mâles 

son t repoussés par leurs r ivaux plus forts et plus 

âgés ; r a r e m e n t ils peuven t satisfaire l eur ins

t i nc t ; ils cou ren t c o m m e des fur ieux, droi t de 

vant eux, j u s q u e dans les l ieux cul t ivés . 

La femelle por te de t rente-s ix à quaran te se

maines . La p r e m i è r e por tée est d 'un seul petit , 

les au t res sont de deux, le plus souvent de sexes 

différents. 11 est t r è s - ra re qu 'e l le me t t e bas trois 

faons ; dans ces cas, ceux-c i sont très-faibles, et ne 

t a rden t pas à pé r i r . Aussitôt après leur naissance, 

les faons se lèvent , ag i ten t la tête à droi te et à gau

c h e , c o m m e s'ils é ta ient é tourdis ; e t leur mère 

doit leur a p p r e n d r e à se mouvoi r . Le troisième 

ou q u a t r i è m e j o u r , ils la su ivent déjà. Ils cont i

n u e n t à t e t te r j u s q u ' a u r u t suivant et sont 

adul tes à l 'âge de trois ans . La m è r e soigne ses 

peti ts avec beaucoup d ' a m o u r , et défend même 

leur cadavre . 

L 'é lan est exposé a u x a t t aques de plusieurs 

ennemis , n o t a m m e n t du loup, du lynx, de l 'ours 

e t du g louton. Le loup le chasse en hiver, par 

les fortes neiges ; l 'ours ne s'en p r e n d qu'aux 

a n i m a u x isolés, et ne s 'adresse j a m a i s à un trou

peau ; le lynx et quelquefois aussi le g louton s'é

lancent du h a u t d ' une b r a n c h e sur l 'élan qui 

passe au-dessous d 'eux, se c r a m p o n n e n t à son 

cou et lui coupen t les caro t ides . Ces deux car

nassiers sont p o u r l 'élan les ennemis les plus 

t e r r i b l e s , et contre lesquels il est réel lement 

sans a rmes . Quan t au loup et à l 'ours , il peu t 

se défendre con t re leurs a t t a q u e s ; u n seul coup 

de ses pa t tes de devant suffit pour t u e r u n loup . 

L o r s q u ' u n élan est saisi â la gorge par un car

nassier , il che rche à l ' en t ra îner dans les fourrés 

et à lui faire lâcher prise en le p ressan t contre 

les a rb res . 

C h a s s e . — Cet an imal est au jou rd ' hu i m é n a g é 

par tou t où il existe encore . En N o r w é g e , on p u 

ni t d 'une a m e n d e de 2 2 0 francs celui qui en tue 

u n . En Prusse , les forestiers veillent à sa conser

vation, et m a i n t e n a n t on fait de m ê m e en Russie. 

Autrefois, il n ' e n était pas ainsi. Le c z a r P a u l l " 

eu t la s ingulière idée d 'o rner sa cavalerie de 

peaux d 'élans, et fit faire à ces an imaux une 

vér i table g u e r r e d ' ex te rmina t ion , pour pouvoir 

la réal iser . 

On l i rel 'é lan à l'affût; on le chasse à la t r aque . 
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En Laponie , on le p rend dans des filets. Dans le 

Nord, les chasseurs , mun i s de souliers de ne ige , 

le poursuivent en hiver et c h e r c h e n t à le pous

ser sur la glace, où ils s'en r e n d e n t faci lement 

maîtres. 

C a p t i v i t é . — De j eunes élans s 'apprivoisent 

facilement ; ma i s , chez nous , ils ne s u p p o r t e n t ja

mais long temps la capt ivi té . E n Suède , paraît-il , 

on a pu en dresser à t i r e r des t r a îneaux . Une loi 

défendit de se servir de parei ls a n i m a u x de t ra i t , 

car leur rapidi té , leur rés i s tance à la fatigue au

raient rendu impossible la poursu i te des cr iminels 

qui les au ra ien t employés . On a encore essayé 

d'autres fois, mais en vain, de faire de l 'élan 

un an imal domes t ique . Les j e u n e s semblent 

d'abord p rospé re r , mais ils ne t a r d e n t pas à 

maigr i r , et ils pér issent tous au b o u t d e peu 

temps. 

W a n g e n h e i m racon te que de parei ls essais fu

rent tentés pendan t six ans dans les parcs royaux . 

On donna les j e u n e s faons à al lai ter à des va

ches; ils• les accompagna ien t aux pâ tu rages , 

paissaient à côté d 'el les. Quand le soleil devint 

plus chaud , que les mous t iques se m o n t r è r e n t , 

ils se réfugièrent dans leurs écur ies pour che r 

cher un abri con t re ces deux t o u r m e n t s . On les 

y at tachait avec des l icous , c o m m e les vaches . 

En été, on les laissait che rche r eux -mêmes leur 

nour r i tu re ; en hiver , on les nourr issa i t de foin 

et d 'avoine. Malgré les soins q u ' o n leur prodi

guait, ils m o u r u r e n t tous , la p lupa r t à l 'âge de 

deux ans, l e s a u t r e s à t r o i s a n s , amaigr i s c lépu i sés . 

Quand je m e mis à p r épa re r cet ouvrage , j e 

n'avais vu q u e deux fois des élans vivants , à 

SchjBiibrunn et à Be r l i n ; mais c h a q u e fois il ne 

m'avait pas été d o n n é de les observer , faute de 

temps. Je priai donc m o n ami le doc teu r Bolle, de 

Berlin, de se cha rge r de ce soin, et de m e c o m 

muniquer le résul ta t de ses observat ions . Mal

heureusement , j e m 'y pris t rop t a rd , l ' an imal 

était m o r t . N é a n m o i n s , Bolle m'écr iv i t à ce su

jet une let tre qu i me para î t r en fe rmer des choses 

trop impor t an te s p o u r q u e j e puisse la passer 

sous si lence. 

« L'élan q u e vous m'avez prié d 'observer 

n existe plus . Il est m o r t au c o m m e n c e m e n t de 

l'été. J e l 'a i ,souvent vu, je m e suis b ien péné t ré 

des mœurs de cet a n i m a l , sans y avoir r ien r emar 

qué de sai l lant . C'était le second individu qu 'a i t 

possédé no t re j a rd in zoologique dans le c o u r a n t 

de l 'année de r r i è re . Les deux é ta ient de j eunes 

animaux, encore dépourvus de leurs bo i s ; la 

laideur de leur tê te é tai t leur ca rac tè re le p lus 

saillant; elle étai t due su r tou t aux d imens ions 

démesurées de leur lèvre supé r i eu re et à la lon

gueur de leurs oreil les, qu i n 'é ta i t pas encore 

compensée pa r le déve loppemen t des bois . Le 

p remie r é lan, qui avait à p e u près la taille d 'un 

cerf, m o u r u t de ph th i s i c . La l e n t e u r de ses 

m o u v e m e n t s , la longueur de ses oreilles le fai

saient géné ra lemen t r ega rde r par les visi teurs 

ins t rui ts du j a rd in c o m m e u n e espèce d 'âne exo

t ique . 

« Le j a rd in zoologique r eçu t le deux ième élan 

par l ' en t remise de M. Bruns low, de B e r l i n , l e 

quel eut la bonté de m e c o m m u n i q u e r une le t t re 

du garde forestier généra l d ' I b e n h o r s t , dans la 

Prusse o r i en t a l e , t r a i t an t pa r t i cu l i è r emen t de 

cet a n i m a l . Cette le t t re renfe rme des données 

i m p o r t a n t e s , fondées sur l 'observat ion, sur la ma

nière de soigner le j e u n e élève donné au j a r d i n ; 

elles sont m a l h e u r e u s e m e n t ma in t enan t sans 

objet, ca r en ju in , qua t re mois après son ar r ivée , 

c e j e u n e élève a t répassé, t rop tôt p o u r ce m o n d e 

et su r tou t p o u r la caisse du j a rd in zoologique. Il 

était né en mai 1860, et avait environ deux mois 

q u a n d le garde forestier le t rouva a b a n d o n n é 

dans la forôt d ' Ibenhors t , et réso lu t de l 'élever. 

Il le mi t dans u n g rand verger , où il pouvai t 

cour i r l ib rement , et dont , par r econna i s sance , il 

dé t ru is i t tous les a rbres fruit iers ; p e n d a n t les 

trois p r e m i e r s m o i s , il le n o u r r i t de lait frais, 

p rovenant toujours de la m ê m e v a c h e ; il lui en 

donna i t chaque jou r qu inze j a t t e s ( m e s u r e i n 

connue) . L 'an imal resta faible et craintif . N é a n 

moins sa ra t ion de lait fut descendue à six 

j a t t e s ; on lui fournit en ou t r e des feuilles de 

saule , et cela p e n d a n t que lques moi s . F i n a l e m e n t , 

on lui donna de la farine de seigle et trois ja t tes 

de l a i t ; en o u t r e de cela, il mangea i t l ib rement , 

dans le verger , des he rbes , des ba ies , des feuilles 

de raves, d u seigle pris dans les c h a m p s voisins ; 

il était très-friand des b o u r g e o n s , des j e u n e s 

pousses et de l 'écorce des saules , des frênes, des 

bou leaux , des p run ie r s , des s o r b i e r s ; il causa 

ainsi b e a u c o u p de dégâts . Il devin t assez pr ivé . 

Pa r la g rande c h a l e u r , il se tena i t d a n s u n e 

dépendance vide et assez fraîche, de la ma i son 

d 'hab i ta t ion . Il ne se r enda i t à son p â t u r a g e q u e 

le soir. 

« Arr ivé à Berl in en 1861 , en bonne san té , il 

fut mis dans u n e n c l o s , où il pouvai t se d o n n e r 

du m o u v e m e n t . On suivit au t an t q u e possible 

les prescr ip t ions i n d i q u é e s , et il p a r u t b ien se 

t rouver j u s q u ' a u c o m m e n c e m e n t de l 'été ; ma i s 

les p r emiè re s cha leurs l ' i ncommodèren t , sans 

cependan t le r e n d r e ma lade ; il ne paraissait 

m ê m e pas indisposé que lques j ou r s avant sa m o r t . 
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Il s u c c o m b a à la p r e m i è r e a t te inte de m a l qu' i l 

eu t . )) 

J e suis m a i n t e n a n t en état de complé t e r quel

ques points de ce r é c i t . Le Ja rd in zoologique de 

H a m b o u r g possède un élan qui provient de 

S u è d e ; il vit encore , quo ique j ' a i e peu d 'espoir 

p o u r l 'avenir . Malgré tous nos soins, il est tou

j o u r s maladif, et q u a n d nous c royons enfin l'a

voir re levé, il r e t o m b e aussi tôt . 

Sa n o u r r i t u r e fut au c o m m e n c e m e n t très-va

r i é e ; il ne voulait pas suivre l ong t emps le m ê m e 

régi me . Les au t res cervidés, eux, se t rouven t très-

bien d 'un r ég ime un i fo rme , et sont faciles à ent re

ten i r . Nous d o n n i o n s à not re élan des feuilles, de 

j eunes pous se s , des b ranches de con i fè res , des 

gra ins , du pain , e t c . ; il les p rena i t avec plaisir , 

puis , tou t à coup , il n 'y toucha i t p lus . On étai t 

p e r s u a d é q u e cela hâ t e ra i t sa fin. L o n g t e m p s je 

m e to r tu ra i l ' espr i t p o u r t rouver un moyen de 

lui veni r en a i d e ; finalement, il m e vint â l ' idée 

q u ' o n p o u r r a i t amé l io re r son r ég ime par u n e ad

di t ion de t a n n i n ; j e l 'essayai, et aussi tôt l 'élan 

m a n g e a sans r é p u g n a n c e la n o u r r i t u r e qu 'on lui 

d o n n a , e t m ê m e toute n o u r r i t u r e indis t inc te

m e n t . Depuis , il s'est relevé, et se t rouve aussi 

b i en que p e u t ê t re u n animal privé de sa li

be r t é . 

La p lus g r a n d e difficulté qu 'on éprouve à ten i r 

l 'élan en cap t iv i t é , c'est son incapaci té à saisir 

des he rbes q u i na issent à la surface du sol. Sa 

lèvre s u p é r i e u r e , longue et touffue, l ' empêche de 

les p r e n d r e , et le force à ne se n o u r r i r que de 

b ranches d ' a rb res . J e n e l'ai j ama i s vu couper 

u n b r in d ' h e r b e ; il lu i est très-difficile de r a m a s 

ser à t e r r e les a l imen t s qu ' on lui j e t t e ; il faut 

donc lui d o n n e r sa n o u r r i t u r e dans u n râtel ier 

assez élevé. 

L 'é lan diffère des au t re s cervidés par sa m a 

n iè re de vivre c o m m e pa r ses formes . Nous ne 

pouvons b l â m e r pe r sonne d-e le t rouver laid ; 

nous n e pouvons pas m ê m e r e p r o c h e r aux Ber

linois de l 'avoir pris p o u r un â n e ; sa tôte allon

gée , lou rde , à longues orei l les , ressemble b e a u 

c o u p à la tôte de l 'âne , elle est m ê m e encore plus 

la ide . L 'é lan fait t o u t à fait l'effet d 'un être a p 

p a r t e n a n t à u n e pér iode an t é r i eu re , e t son genre 

de vie confi rme encore cet te p r e m i è r e impres 

s ion. Si on le c o m p a r e aux au t res cervidés, il 

est lourd et s t up ide . Avec un peu de leurs qual i tés , 

il a tous leurs défauts . Il r econna î t son gardien, 

sans toutefois j a m a i s s 'a t tacher complè t emen t 

à lui . Il conna î t son n o m , arrive quand on l ' ap

pel le , se laisse caresser , me t t r e un licol, conduire 

à l ' écur ie , mais s e u l e m e n t au tan t que cela lui 

convient . Il va se m o n t r e r t ou t à coup m é c h a n t 

et fur ieux vis-à-vis de la pe r sonne qu' i l suit t ran

qu i l l ement , de la main de laquel le il prend sa 

n o u r r i t u r e ; c o m m e l 'âne ou le l a m a , il couche 

ses oreilles en a r r i è re , l ouche , r egarde en l 'air, et 

sub i t emen t lui donne un coup d 'un de ses pieds 

do devant , et fait souvent de dangereuses bles

sures , car il peu t faci lement a t t e indre un h o m m e 

à la tête. Le p r emie r gardien de notre élan fut 

souvent et g r avemen t exposé : ca r il ne savait 

pas , aussi b ien que le second, reconna î t re les 

divers capr ices de l ' an imal . 

À l 'égard des aut res a n i m a u x , l 'élan se mont re 

très-indifférent . Le nôt re ne s ' inquiète pas 

beaucoup des cervidés qui habi tent les enclos 

voisins, et n u l l e m e n t des chiens. Il vit en t rès-

bons r appor t s avec les rennes ; leurs mœurs t r an 

quil les lui conv iennen t sans dou te . Il semble 

haïr les espèces agiles de cerfs ; il che rche a i e s 
frapper, e t ne c o m m e n c e à les suppor te r que 

q u a n d il s'est convaincu de l ' inuti l i té de ses ef

forts. 

Il faut teni r l 'élan dans u n enclos élevé : mal

gré sa l ou rdeu r , il f ranchit facilement une bar

r ière de deux m è t r e s d e h a u t e u r , et cela sans ef

forts. Il s ' approche l en t emen t de l 'enclos, se dresse 

sur ses j a m b e s de der r iè re , replie celles de 

devant, les appu ie sur la ba r r i è re , et s 'élance en 

avant en r a m e n a n t à lui ses j ambespos t é r i eu re s . Il 

aurai t été facile à no t re élan de franchir les murs 

du j a r d i n ; cependan t il ne l'a j amais essayé. D'or-

dinai re , il se coucha i t t r anqu i l l emen t au pied 

de la pal issade, se laissait m e t t r e un licol et 

recondui re dans son enclos sans faire de résis

t ance . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — U n élan est d 'un grand 

produi t . On mange sa viande ; on utilise sa 

peau et son bois. Sa viande est plus t endre que 

celle du cerf; sa peau est mei l leure et plus so

lide. Les peup le s du Nord sont très-friands de 

son bois car t i lag ineux, de ses oreilles et de sa 

langue . Les Lapons et les Sibér iens fendent les 

tendons des j a m b e s et les emplo ien t aux mêmes 

usages q u e les tendons de r enne . On est ime 

s u r t o u t ses os, qui sont durs et d 'une b l ancheur 

éc la tan te . 

Autrefois , l 'élan avait u n emploi j i l u s r épan

d u : il en t ra i t dans la composi t ion d 'une foule de 

r e m è d e s , et la supers t i t ion t rouvai t de quoi s'ali

m e n t e r dans les cures merve i l leuses qu 'on en 

ob tena i t ; les anciens Pruss iens faisaient p resque 

de l 'élan u n e divini té . 

Mais l 'ut i l i té dont l 'élan est p o u r l ' h o m m e ne 

peu t compense r tous les dégâts qu'i l lui cause. 
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11 est u n véri table fléau p o u r les forêts, et on ne 

doit pas favoriser sa mul t ip l ica t ion dans les con

trées où on s 'adonne à la sylvicul ture . Dans les 

forêts de sa pa t r ie , qui , à dire vrai , sont des fo

rêts à moit ié vierges, ces dégâts ne sont pas aussi 

sensibles. 

L'ELAN ORIGNAL. — ALCES ORIGNAL. 

Bas Mosthier ou Mosdeer. 

C a r a c t è r e s . •—L'orignal, ou mosdeer des A m é 

ricains, se dis t ingue de l 'élan â cr in ière par un 

bois à dente lures plus profondes ; à andoui l lers 

d'œil sépa rés ; par u n e cr in ière peu fournie, et 

par un pelage plus foncé. Toutefois , on n 'est pas 

encore par fa i tement fixé au sujet de l ' indépen

dance spécifique de cet an imal . Le bois de l'ori

gnal est plus lourd et plus fort q u e celui de 

l 'élan, il pèse de 23 à 30 ki logr . ; P e n n a n t en a 

vu du poids de 37 ki logr . , don t la longueur était 

de 88 cent , et la la rgeur de 77. 

H a m i l t o n - S m i t h d o n n e de cet an ima l la des

cription suivante : « L 'or igna l est la plus g r a n d e 

espèce de ce rv idé ; il est p lus hau t q u e le cheva l . 

Pour nier cette impress ion de g randeu r qu' i l p ro 

duit, il faut n 'avoir eu sous les yeux que des fe

melles ou des j eunes empai l lés . J 'a i p u voir des 

mâles en l iber té , dans tou te la sp lendeur de l e u r 

parfait déve loppement , avec leur bois comple t , 

et je dois dire q u ' a u c u n an imal n 'a un aspect plus 

saisissant. La tê te a plus 60 cent , de l o n g ; elle 

est lourde ; les yeux sont pet i ts et enfoncés ; les 

oreilles r e s semblen t à celles de l ' âne ; elles sont 

longues et po i lues ; le n o m b r e des den te lures du 

bois s'élève jusqu ' à v ing t -hu i t . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'on t rouve 

m a i n t e n a n t l 'or ignal dans le n o r d de l 'Amé

r ique , au Canada, dans le Nouveau-Brunswick , 

et sur les bords de la baie de F u n d y . Le cap i 

taine F rank l in eu vit à l ' e m b o u c h u r e de Macken-

zie, et plus encore à l 'est, sur les bords de la 

rivière de la Mine de feuivre, sous le C8" degré 

de lat i tude nord . Mackenzie le r e n c o n t r a sur les 

sommets de sMon tagnesRocheuses e t a u x s o u r c e s 

de la r ivière des É lans . 

Y l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'or ignal 

perd ses bois plus t a rd que l 'élan, en janvier et 

en février ; dans les hivers r igoureux , en m a r s . 

Ses habi tudes e t son rég ime sont les m ê m e s 

que ceux de l 'élan. 

C h a s s e . — Les Indiens chassent l 'or ignal avec 

ardeur e t par divers p rocédés . Us c h e r c h e n t su r 

tou t â le pousser dans l 'eau, où ils l ' a t te ignent 

alors en canots et le t u e n t faci lement . 

i C a p t i v i t é . — Les j e u n e s orignals s 'appri

voisent faci lement ; en que lques j ou r s , ils a p 

prennen t à conna î t r e leur g a r d i e n , et le suivent 

pa r tou t . Mais en vieillissant, ils deviennent sau

vages, colères et dangereux . A u d u b o n raconte 

cependant un fait qui prouverai t le con t ra i r e . 

« Vers m i n u i t , di t - i l , nous fûmes réveillés pa r 

un grand b r u i t ; c 'é ta i t l 'or ignal que nous avions 

| pris dans la j o u r n é e , et qui était r evenu de sa 

j frayeur ; il voulai t r e tou rne r à sou anc ienne hab i -

i tal ion, mais il se vit captif, à sa g r a n d e colère . 

Nous ne pouvions r ien faire p o u r lui . Dès q u ' u n 

de nous bougea i t ou che rcha i t à passer sa main 

par une ouver tu re de sa pr ison , il se précipi ta i t 

en rugissant , hé r i s san t sa cr in iè re , nous fai

sant voir combien il serai t difficile de le conser

ver en vie. Nous lui j e t â m e s une p e a u de cerf, 

en u n ins tan t , il la déch i r a en m o r c e a u x ; il 

étai t vé r i t ab lement furieux. C'était un j e u n e ori

gnal d ' u n an , d 'environ 2 mè t r e s de h a u t . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Ind iens c ro ient 

qu ' ap rès avoir m a n g é de sa chai r , ils peuvent 

cour i r trois fois mieux que s'ils avaient fait usage 

d 'une au t r e v iande. De son bois , ils fabr iquent 

des cuil lers ; de sa peau, j ls font des canots . 

Une de leurs places de chasse , la p ra i r i e des 

Cornes de cerfs, aux b ords du Missouri, est cé lèbre . 

Us y ont élevé u n e py ramide en hois d 'or ignal 

et de wapi t i . 

L E S R E N N E S — TARANDUS. 

Die Renthiere, The Reindeer. 

C a r a c t è r e s , — Chez les rennes , les deux 

sexes por ten t des bois insérés sur une cour te 

saillie, r e cou rbés en arc d ' a r r iè re en avant et 

l e r m i n é s p a r u n e e m p a u m u r e à é c h a n c r u r e s digi

t i formes, et fa ib lement fou rchue . L e u r s sabots 

sont t r ès - l a rges ; leurs p inces longues e t o b t u s e s ; 

leurs formes lourdes ; l eur t ê te , s u r t o u t , est 

disgracieuse ; les pat tes sont re la t ivement cour

tes ; leur queue est t r è s - cou r t e . Les vieux mâles 

ont de peti tes canines à la mâcho i r e supé

r ieure . 

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

sont exclus ivement p ropres aux régions les 

plus froides de l ' h émi sphè re boréa l . 

LE RENNE C A R 1 M J . — TARANDUS CARIDU. 

Der Karibu, The Caribou. 

Quelques na tura l i s te font du r e n n e d 'Amér ique 
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Fig. 240. Le tienne rangifer. 

u n e espèce à part , sous le n o m de car ibù (Ta-
randus caribù) et fondent l eu r m a n i è r e de voir 

sur cet te raison assez sér ieuse , que le r e n n e 

d ' E u r o p e se trouve aussi en A m é r i q u e , et diffère 

du r enne d 'Amér ique par sa tai l le , sa couleur et 

son genre de vie. 

C a r a c t è r e s . — Le ca r ibù serai t p lus g rand 

que le r e n n e , son bois plus pet i t , sa robe plus 

foncée ; il vivrait soli taire, su r tou t dans les forôts, 

et n ' émig re ra i t pas . 

Mais d ' au t res natura l i s tes cons idèren t les ca

rac tè res q u e l 'on invoque c o m m e insignifiants, 

cl ils n ' a d m e t t e n t q u ' u n e espèce . P o u r nous , 

n o u s laisserons la ques t ion en suspens , e t nous 

nous occuperons u n i q u e m e n t du r enne d 'Eu rope . 

LE IIEKNE RANGIFER. — TARANMS RANGIFER. 

Das Ren, The Reindeer. 

H i s t o r i q u e . — Les anciens connaissaient déjà 
le r enne , Ju les César en donne u n e description 
assez exacte : « Il existe dans la forêt Hercy
n ienne un bœuf qui a le port du cerf; au milieu de 
son front est u n e co rne p lus g rande que les 
deux aut res ; l eu r c ime s 'élargit et se divise en 
plusieurs par t ies , en forme des doigts de la 
main . La femelle a aussi des cornes . » Pl ine 
confond le renne e t l 'é lan. Ël ien racon te que 
les Scythes se servent de cerfs apprivoisés co mme 
des chevaux de selle. Olaiïs Magnus , en 1330, a 
mieux fait connaî t re cet an imal ; il lui donne 
cependant t rois cornes . « 11 a deux grandes 
cornes , d i t - i l , c o m m e le cerf, mais plus r a 
meuses , elles ont quelquefois j u squ ' à 15 b r a n 
ches . Une au t re corne est au mil ieu de la tê te , 
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et sert à l ' an imal a se défendre con t re les loups.» 

Cet au teur sait q u e le r e n n e se n o u r r i t de m o u s 

ses qu'i l dé ter re sous la n e i g e ; qu 'on le t ient en 

t roupeaux ; qu ' i l pér i t sous u n au t r e c l imat que 

le s i en ; il r acon te que le roi de Suéde en en

voya en 1333, c o m m e cadeau , à que lques sei

gneurs p r u s s i e n s , qui les m i r en t en l iberté ; il 

dit que ces cerfs, at telés à des t r a îneaux , font, 

dans les vallées, 30,000 pas par jour , et qu 'on 

peut les ut i l iser p o u r faire de grands voyages ; 

il indique les usages de ces an imaux ; il dit q u e 

de leur peau on fait des v ê t e m e n t s , des l i ts , des 

selles; de leurs tendons du fil et des c o r d e s ; de 

leurs os et de leurs cornes , des arcs et des flè

c h e s ; de leurs ongles u n r e m è d e con t re les 

c rampes . 

J u s q u ' à Scheffer, de S t rasbourg , qu i publ ia , 

en 1675, un ouvrage assez exact sur la Laponie , 

les au teu r s qui on t écr i t après O l a ù s , ont 

mêlé le faux et le vrai . Mais L i n n é est le p r e 

mier qui observa le r e n n e par l u i - m ê m e , et d 'une 

façon plus é t endue . Ses t ravaux furent complé tés 

par d 'au t res , et l 'histoire na tu re l l e du r e n n e 

peut m a i n t e n a n t ê t re r ega rdée c o m m e tout à 

fait é lucidée. J 'a i pu voir m o i - m ê m e le renne 

à l'état sauvage, c o m m e à l 'é tat domes t i que : 

je suis donc en état d 'écr i re d 'après mes propres 

observations. J 'a i beaucoup appris de m o n vieux 

chasseur Ér ic Swensen et de p lus ieurs au t res 

Norwégiens dignes de foi. 

Le r enne est sans con t red i t l ' an ima l le plus 

impor tan t de tou te la famille des cervidés. C'est 

par lui que subsistent des peuplades ent ières ; sans 

lui , elles ne p o u r r a i e n t exister . Le r e n n e est plus 

utile aux Lapons e t aux F innois que n e le sont 

à nous le cheval et le bœuf ; q u e ne le sont aux 

Arabes le c h a m e a u et les chèvres ; il r e n d à lui 

seul tous les services que l 'on d e m a n d e à tous 

les autres an imaux d o m e s t i q u e s , les carnassiers 

exceptés. Sa v iande , sa peau , ses os, ses t endons 

servent à vêtir et à n o u r r i r celui qu i l 'élève ; il 

donne son lait, il sert de bête de somme ; il 

t ire le t r a îneau qu i t r anspo r t e d 'un endro i t à un 

autre le m a î t r e , sa famille e t tous ses us ten

siles ; en u n mot , il rend possible l 'existence n o 

made des peuples du Nord. 

Je ne sais a u c u n au t re an imal chez lequel le 

fardeau de la domest ica t ion , le joug de l 'escla

vage, soient aussi p rononcés que chez celui-ci . 

On ne peut dou t e r que le r enne sauvage ne soit 

la souche du r e n n e domes t ique . Les rennes d o 

mest iques , qui ne peuvent vivre sans la p r o t e c 

tion de l ' homme , r edev iennen t r a p i d e m e n t sau 

vages, et après que lques généra t ions on t repr is 

le type de leurs congénères sauvages . Mais ce 

p e n d a n t , il n 'est pas deux au t res a n i m a u x qu i , 

avec u n e telle pa ren t é , diffèrent a u t a n t dans 

leur forme c o m m e dans leurs m œ u r s . L 'un 

n'est q u e l e ' pauvre et m a l h e u r e u x esclave 

d 'un m a î t r e , aussi pauvre et m a l h e u r e u x ; l ' au t re 

est le fier hab i tan t des hau t e s m o n t a g n e s , u n 

cerf aux a l lures de chamois . Que l'on c o m p a r e 

u n t r oupeau de rennes sauvages à des r ennes 

domes t iques , et l'on au ra peine à croire q u e tous 

descenden t des m ê m e s ancê t res . 

C a r a c t è r e s . — Le r enne sauvage (fig. 240) est 

un puissant an imal . 11 a de l D , 7 0 à 2 mèt res de 

long, sa queue mesu re 14 cent . Sa h a u t e u r , au 

garrot , est de l m , 13 ; le bois qui orne sa tête est 

Fig. 211. Bois du renne. 

moins g rand et moins beau que celui du cerf. Le 

corps d u r e n n e ne diffère de celui de c e d e r n i e r , q u e 

par la plus grande la rgeur d u t ra in de de r r i è re ; 

mais le cou et la tête sont plus lourds , plus d is 

gracieux ; les j a m b e s sont p lus cour tes , les sa

bots plus l a ids ; le r enne , sur tout , n ' a pas le po r t 

fier du cerf. Il a le cou fort, c o m p r i m é , à pe ine 

relevé, de la l o n g u e u r de la tê te , qu i est u n peu 

amincie en a v a n t ; le m u s e a u est lourd , le nez 

d r o i t ; les oreilles sont semblables à celles d u 

cerf, mais un peu plus c o u r t e s ; les yeux sont 

g rands et b e a u x ; les fossettes lacrymales pe t i tes , 

recouver tes de poils ; le bou t du nez est poi lu ; 

les na r ines sont obl iques l ' une vers l 'autre ; la 

lèvre supé r i eu re est sai l lante, la b o u c h e p r o 

fondément fendue. 

Le bois de la femelle est plus pet i t , et moins 

divisé que celui du mâle ; dans les deux sexes, 

il est formé d 'une t ige m i n c e (fig. 241), ar

rondie à sa base, aplat ie à sa par t ie supér i eu re ; 

les andoui l le rs d'œil se t e r m i n e n t en avant p a r 

une large p a u m u r e , ils ne sont séparés de la 

peau du nez q u e par un espace où l 'on p e u t à 

peine me t t r e le doigt . Le mil ieu d e l à t ige po r t e 

l 'andouil ler de fer, qui se t e r m i n e éga lement pa r 

une ex t r émi t é aplatie et dente lée , et un andou i l -

ler qu i se d i ' i ge en a r r i è r e ; le bois se t e r m i n e 
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enfin par u n e e m p a u n i u r e a l longée , d iversement 
découpée . R a r e m e n t , cet te conformat ion du 
bois est r égu l i è re , c o m m e chez le ce r f ; il a r 
rive m ê m e quelquefois que des andoui l le rs pr in
c ipaux , res ten t r ud imen ta i r e s . 

Les cuisses sont épaisses ; les j a m b e s fortes et 
ba s ses ; les sabots grands , larges , p r o f o n d é m e n t 
fendus ; les ongles r u d i m e n t a i r e s , t o u c h a n t lesol . 
Chez les r e n n e s pr ivés , les sabots sont t e l l emen t 
élargis, q u ' à ne cons idérer q u e cel le confor
ma t ion , on devrait en faire u n e espèce à pa r t . 
E n s o m m e , les r e n n e s sauvages sont de b e a u 
coup p lus é légants que les r ennes domes t iques , 
qu i para issent des c réa tu res enlaidies et c ré t i -
n isées . 

Le pelage d u r e n n e est plus épais que celui 
d ' a u c u n au t re cerv idé . Les poils sont ser rés , on
dulés , ra ides et ca s san t s ; ils sont plus longs et. 
p lus flexibles à la t ê te , au cou et aux m e m b r e s , 
que p a r t o u t a i l leurs . A la par t ie an té r i eu re du 
cou , ils forment u n e cr inière qui descend quel
quefois j u s q u " la p o i t r i n e ; ceux des j oues sont 

aussi t r è s - longs . E n h iver , les poils a t t e igner t 
su r tou t le corps jusqu ' à 7 cent , de long, et for
men t , t an t ils sont se r rés , u n e couche de 4 cent , 
d ' épa i sseur ; cela expl ique par fa i t ement c o m 
m e n t le r e n n e est à m ê m e de suppor te r les 
froids les p lus r i g o u r e u x . Le r e n n e sauvage 
change de robe deux fois pa r an . Au p r in t emps , 
les poils d 'hiver t o m b e n t e t sont r emplacés par 
des poils c o u r t s , d ' u n gris un i fo rme ; en t re ceux-
ci, en poussen t d ' au t res , à pointe b l a n c h e , qui 
dev iennent de plus en p lus p r é d o m i n a n t s , au 
po in t que l 'animal en pa ra î t en t i è r emen t gris 
b l a n c ; sa cou leur ressemble à celle de la neige 
sale qui fond. Ce c h a n g e m e n t c o m m e n c e par 
la t ê te , pa r la rég ion des yeux , et s 'étend 
de là au res te du corps . La face i n t e r n e des 
oreil les, et u n e touffe de poils au côté in te rne 
du talon sont toujours b lancs ; les cils sont 
noi rs . 

Les r e n n e s apprivoisés ont en été la tê te , le 
dos , le ventre et les pieds d 'un b r u n foncé ; le 
dos p re sque n o i r ; les flancs moins foncés , m a r -
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Fig. 243. Autre palme de boi9 de renne, avec figure d'un animal armé de cornes. 

Fig. 2 « . Manche ou poignée d'un poignard ou sorte d'épée détaché tout d'une pièce du merrain d'un hpis de. renne 
et sculpté en corps d'animal. 

qués géné ra lemen t de deux bandes longi tudinales 
claires. Le cou est moins coloré q u e le dos ; 
le ventre est b l a n c , le front d 'un b r u n no i r ; 
un cercle noi r en tou re les yeux, les côtés de la 
tête sont b lancs . En hiver , la couleur b r u n e dis
paraît , et les poils b lancs p r é d o m i n e n t ; il y a 
cependant des r ennes dont le pelage d 'hiver ne 
se dis t ingue que pa r la longueur des poils, sans 
qu'il y ait c h a n g e m e n t dans leur colora t ion : les 
variétés sont nombreuses , suivant les locali tés. 

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

dit Sir C h . Lyell (1) m a n q u e dans les can tonne-

-(1) Ch. Lyell, l'Ancienneté de l'homme prouvée parla 
géologie, 2" édition, revue et annotée par E. Hamy. Paris, 

B I Î E H M . 

ments lacustres de la Suisse, c o m m e dans les 
amas de débr is du D a n e m a r k , quo ique cet a n i 
mal , à u n e époque p lus anc ienne , ait vécu en 
F rance avec le m a m m o u t h et se soit avancé, au 
sud, j u s q u ' a u x Pyrénées . » A Lauger ie Haute , 
c o m m u n e de Tayac (Dordogne) , MM. Ed. Lartet 
et H. Christy ont t rouvé des e m p a u m u r e s de 
bois de r e n n e sur lesquelles é taient représentés 
divers a n i m a u x gravés au s imple t ra i t , e t aussi 
quelquefois sculptés en relief ou en ronde bosse 
sur le m e r r a i n de ces m ê m e s boh(fig. 242, 243 
et 244]. 

1870 — Voyez aussi E. Hamy, Précis de paléontologie hu
maine. Paris, 1870. 

II — 160 
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Aujourd 'hu i l ' ex t rême nord de l 'ancien e t du 

nouveau cont inent (si nous n ' a d m e t t o n s q u ' u n e 

espèce de renne) est la pa t r ie de cet an imal . 11 

se t rouve pa r tou t au nord du G0° de la t i tude ; 

dans certains endro i t s , il descend j u squ ' au 52°. On 

le r encon t r e à l 'état sauvage dans les Alpes S c a n 

dinaves, la Laponie , la F i n l a n d e , le nord de la 

S ibér ie , le Groenland, et les m o n t a g n e s les p lus 

septentr ionales du con t inen t amér i ca in . Il existe 

au Spi lzberg , en Is lande , où il a été i m p o r t é il y 

a une centa ine d 'années , et où il est redevenu 

sauvage et s 'est cons idé rab lemen t mul t ip l ié dans 

toutes les mon tagnes de l ' î le. En Norwége , j ' e n ai 

vu beaucoup sur le Dovre-Fje ld ; au di re de m o n 

vieil É r i c , il y en aura i t au moins 4,000 sur cette 

seule s o m m i t é . On en t rouve aussi sur les m o n 

tagnes du Bergener -S t i f l s , sû remen t j u s q u ' a u 

G0° de la t i tude nord. 

M œ u r a , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le r e n n e est 

u n vér i table enfan t des hau t eu r s , c o m m e le c h a 
mois ; on n e le t rouve que sur ces larges crêtes 
des monLagnes du Nord, dégarn ies d 'a rbres , où ne 
poussen t q u e que lques plantes alpines et que l 'on 
désigne sous le n o m de Fjelds. J a m a i s il ne des
cend j u s q u ' à la l imite des forêts , il l 'évite soi
gneusemen t . En Norwége , il h a b i t e l a z o n e c o m 
prise entre 800 et 2,000 m è t r e s au-dessus du n i 
veau de la m e r . Il vit su r les pla teaux n u s , où 
ne croissent que de ra res p lan tes au mil ieu des 
rocail les, ou dans les plaines é t endues , qui ne sont 
couver tes q u e d 'une couche de l i chens . Ce n 'es t 
que p o u r passer d 'une c ime à u n e aut re qu ' i l 
t raverse des régions plus inférieures et maréca
geuses , mais en évi tant toujours les forêts. Ce
p e n d a n t Pal las et W r a n g e l d isent que , dans le 
nord de la Sibér ie , le r e n n e se t rouve parfois 
dans les forêts ; ils nous a p p r e n n e n t qu ' i l en 
t r ep rend de g rands voyages régul ie rs . c< A la fin 
de mai , dit W r a n g e l , les r ennes sauvages qu i t 
t e n t en grands t r o u p e a u x les forêts où ils on t 
c h e r c h é un refuge con t re le froid, et gagnen t 
les régions plus septent r ionales , p o u r y t rouver 
une p lus a b o n d a n t e n o u r r i t u r e en mousses et 
en l ichens , et p o u r échapper aux p iqû res des 
mouches et des mous t iques don t les essaims 
rempl i s sen t l ' a i r . A ce m o m e n t , la chasse du 
r e n n e n 'es t pas profitable : ces a n i m a u x sont 
maigres et couver ts de plaies par suite des p i 
qûres des insectes ; mais aux mois d 'août et de 
sep tembre , quand ils rev iennent de la pla ine et 
r en t r en t en forêt, ils sont gras, b ien nou r r i s , et 
leur viande est un me t s dél icat . Dans les bonnes 
années , les rennes passent par p lus ieurs mi l 
liers, divisés en t roupeaux de 2 à 300 ind i 

vidus , mais ces t roupeaux s ' écar ten t peu les uns 

des au t r e s . Ils suivent à peu près toujours la 

m ê m e r o u t e . P o u r t raverser les r ivières, ils 

choisissent u n endro i t qu i leur pe rmet t e de 

descendre faci lement à l 'eau, et où la rive op

posée soit sab lonneuse , de man iè re à ce qu'ils 

pu issen t aborder sans difficulté. Dans l ' eau , 

c h a q u e an imal se serre cont re ses voisins, et, 

ainsi r éun i s , ils recouvrent en que lque sorte toute 

la surface de l 'eau. » Aux bords du R a r a n i c h a , e n 

Sibér ie , W r a n g e l vit deux t r o u p e a u x immenses 

de r ennes , qui , avec leurs bois, paraissaient des 

forêts e r ran tes . Leur passage dura deux heu re s . 

E n Norwége , il ne se produi t pas de pareilles 

émigra t ions : c'est au plus si les r ennes passent 

d 'une c ime à une au t re . Les m o n t a g n e s , il est 

vrai , l eur offrent tous les avantages qu' i ls t r ou 

vent en Sibér ie , dans leurs émigra t ions . A la 

saison des m o u c h e s , ils m o n t e n t vers les glaciers 

et les c h a m p s de neige , sur lesquels on les voit 

couchés au moins pendan t plusieurs h e u r e s . En 

a u t o m n e , ils descendent plus b a s e t y r e s t en t ju s -

qu 'au p r i n t e m p s . 

Les rennes sauvages sont des a n i m a u x exces

s ivement sociables. Ils forment des t roupeaux 

beaucoup p lus n o m b r e u x q u e ceux d 'aucun 

au t r e cervidé, et r e s semblen t sous ce rappor t à 

ceux des anti lopes du sud de l 'Afrique. Au 

Dovre-Fjeld, j e ne vis, il est vrai, que des bandes 

composés de 4 à 52 ind iv idus ; mais en hiver, 

d 'après m o n chasseur , on en voit de 300 à 400 

têtes . Il est t rès - ra re de r e n c o n t r e r des rennes 

i so lés ; ceux qu i vivent soliLaires sont de vieux 

mâles qui on t été bann i s du t r o u p e a u . 

Les rennes sont on ne peut m i e u x appropriés 

à l 'habi ta t des pays du N o r d ; ils y t rouvent des 

marais en é t é , des champs de neige en hiver. 

Leurs larges saboLs leur p e r m e t t e n t de cour i r à 

la surface des mara i s et de la neige, et de g r im

per sur les flancs des mon tagnes . La marche du 

r e n n e consiste en un pas assez r ap ide ou en un 

t ro t p réc ip i té . Il ne fuit, c o m m e le cerf, que 

q u a n d u n e pan ique saisit le t r o u p e a u , qu ' un des 

leurs a été t u é . On en tend à c h a q u e pas un 

b ru i t par t icu l ie r , qu 'on ne peut mieux comparer 

qu 'à celui que p rodu i t une étincelle é lec t r ique . J e 

m e suis donné toutes les p e i n e s d u m o n d e p o u r e n 

découvr i r la c a u s e ; j ' a i suivi et observé des heu

res ent ières des rennes domest iques , j ' e n ai fait 

j e te r à t e r re , j ' a i fléchi leurs pieds de toutes les 

man iè res , j e ne suis arr ivé à a u c u n résul ta t . 

Après de longues observat ions, j e crus pouvoir 

a d m e t t r e que ce brui t provenai t du choc des 

p inces , car en frot tant les pieds l 'un cont re l 'au-
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tre, je le reproduisa is . Mais j e vis des rennes 

dans les j a rd ins zoo log iques , et j e me convain

quis que m o n opin ion étai t fausse; ils faisaient 

entendre ce brui t sans lever un pied, en se t e 

nant sur les qua t r e j a m b e s et en se p e n c h a n t un 

peu en avant ou de c ô t é . Je crois pouvoi r affir

mer que , dans ces m o u v e m e n t s de flexion, les 

pinces ne t o u c h e n t pas les sabots . On est donc 

amené à a d m e t t r e que ce brui t est a r t i cu la i re , 

et par conséquen t profond. Le doc teur W e i n -

land par tage cet te opinion ; c 'est aussi celle des 

Lapons auprès desquels je pris des informa

tions et des natura l i s tes no rwég iens . Une expé

rience vient, il est vrai , la con t red i re , le b ru i t 

ne se p rodu i t p lus lorsqu 'on enveloppe d 'une 

étoffe les pinces et les sabots du r e n n e ; cela ne 

veut cependant pas dire que le b ru i t résul te du 

frottement des pinces con t re les sabots . Les jeu

nes rennes ne p rodu i sen t aucun b r u i t ; les v ieux 

non plus , lorsqu ' i ls m a r c h e n t dans u n e neige 

molle et profonde. 

En t raversant l e n t e m e n t les m a r a i s , le r enne 

élargit ses sabo t s ; il en résu l te une piste plus 

semblable à celle d ' u n e vache qu ' à -celle d 'un 

ctrf; il en est de m ô m e sur la n e i g e , où il n 'en

fonce pas . dès qu 'el le est un peu tassée. 

Le renne nage faci lement ; il t raverse des 

fleuves assez larges , et les Lapons font passer à 

la nage des t r o u p e a u x ent ie rs , d 'une île à u n e 

au t re , à t ravers les fjords. Les rennes domes t iques 

ne vont à l 'eau qu 'avec u n e cer ta ine r é p u g n a n c e ; 

il n 'en est pas de m ô m e des r ennes sauvages, 

qui, dans leur fu i te , t raversent tout , f ranchis

sent tous les obstacles . 

Le renne est t rès -b ien doué sous le r appor t des 

sens. Son odorat s 'é tend à 500 ou 600 pas de 

distance ; il a l 'ouïe aussi line que le cerf; sa 

vue est si pe rçan te q u e le chasseur , p o u r n e pas 

être aperçu , doit se cacher avec soin, m ô m e 

lorsqu'il avance sous le vent. Le r e n n e est gour

mand; il se choisit les plantes les plus succu

lentes. Son t o u c h e r l 'avertit dès q u ' u n insecte 

se pose sur l u i ; le r enne domes t ique frissonne 

au moindre a t t o u c h e m e n t . 

Tous les chasseurs qui ont observé le r e n n e 

sauvage lui acco rden t u n e g rande p r u d e n c e , et 

môme un cer ta in degré de r u s e ; il est craint if 

et méfiant. Les au t re s a n i m a u x ne lui inspi rent 

aucune f rayeur ; il s ' approche sans défiance des 

vaches et des chevaux qui paissent sur les h a u 

teurs, se r éun i t aux t roupeaux de r ennes d o -

mcsLiques, quo ique sachan t par fa i tement que 

ce ne sont pas ses semblables . On voit par là 

que sa peur de l ' h o m m e est u n résu l ta t de 

l ' expé r i ence ; il faut donc lui r econna î t r e u n 

cer ta in degré d ' in te l l igence. 

E n été , le r e n n e se nour r i t de p lantes a lp ines 

savoureuses , des feuilles et des fleurs de la r e 

n o n c u l e des neiges, de l 'oseille des r ennes , de 

s a p o n a i r e , e tc . En h i v e r , il dé te r re avec ses 

sabots le l ichen des r ennes , m a n g e les l i chens 

enc roû tan t s qu i recouvrent les p ie r res . E n Nor -

wége , il évite lesforôts, m ê m e en h i v e r ; p a r con

t r e , il va dans les mara i s . Il dévore les bourgeons 

et les j eu n es pousses du bou leau -na in , j ama i s 

celles des au t res espèces de bouleaux. 11 choisi t 

tou jours avec soin sa n o u r r i t u r e , aussi ne m a n g e -

t-il que peu de p lan tes . J a m a i s il n e fouille le sol 

avec ses cornes , c o m m e on l'a di t , toujours avec 

ses sabots . C'est s u r t o u t le soir et le ma l in qu ' i l 

c h e r c h e sa n o u r r i t u r e ; p e n d a n t le mi l ieu de la 

j o u r n é e , il se couche et r u m i n e , de préférence 

sur la neige ou la glace, ou t o u t au moins dans 

son vois inage. On ne sai t s'il dor t la nu i t . 

En Norwégc , la saison d u r u t p o u r le r enne 

c o m m e n c e à la fin de s e p t e m b r e , son bois est à 
ce m o m e n t dans t ou t e sa force. Il appel le ses r i 

vaux à grands cris , l eu r livre des combats v io

len ts , sous les yeux du t r o u p e a u . Les c o m b a t 

tants en t re lacent leurs r a m u r e s , et res ten t sou 

vent des h e u r e s en t iè res ainsi a t tachés l 'un à 
l ' au t r e . A l 'égard de la femelle, le r e n n e se con

du i t avec b e a u c o u p d ' impétuos i té . Après l 'avoir 

p r o m e n é e long temps , il fait h a l t e , la lèche , lève 

la t ê te , pousse que lques sourds g r o g n e m e n t s , 

en t r ' ouvre ses lèvres, les fe rme, baisse son a r 

r ière- t ra in , se c o m p o r t e , en u n mot , d 'une m a 

nière t r è s - s ingu l iè re . 

La femelle por te environ t r e n t e semaines , j u s 

q u ' a u mil ieu d 'avri l . El le est un ipa re : son pe t i t 

est u n e grac ieuse c r é a t u r e ; elle l 'a ime t e n d r e 

m e n t e t l 'allaite p e n d a n t long temps . Au p r i n 

t e m p s , la femelle qui a conçu se sépare du t r o u 

peau en compagn ie d 'un m â l e ; elle er re avec 

lui j u s q u ' à l ' époque de la mise b a s , et m ô m e 

après . On r e n c o n t r e souvent des familles c o m 

posées d ' un mâle , d ' u n e femelle et d 'un faon. 

Les j eu n es rennes forment de l eu r côté des t rou

peaux condui ts par u n an imal p lus âgé . Ce n 'es t 

que lorsque les faons sont devenus g rands q u e 

les familles se réun issen t en t r oupeaux , d o n t 

les vieux a n i m a u x se pa r t agen t alors la c o n 

dui te . Les r e n n e s veillent so igneusemen t à l e u r 

sû re t é ; q u a n d tous les au t res sont à se reposer 

et à r u m i n e r , le conduc t eu r est debout , en sen 

tinelle ; se jcouche-t - i l , u n au t re aussi tôt se re lève 

et p rend sa place. J a m a i s un t roupeau de r e n n e s 

ne paît le long d ' une pen te , où il peu t être su r -
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pr is , il r e che rche toujours les endroi t s d 'où l 'on 

peut découvri r un ennemi de l o i n ; cet ennemi 

se m on t r e - t - i l , tous s 'enfuient à p lus ieurs l ieues 

de dis tance. Us reviennent cependan t , mais après 

plusieurs j o u r s . Certaines par t ies du Dovre-Fje ld , 

r iches en plantes savoureuses , sont r e n o m m é e s 

c o m m e lieux de chasse . 

C h a s s e . — P o u r chasser le r e n n e , il faut ê t re 

un chasseur passionné ou u n vér i table n a t u r a 

liste, ne r ega rdan t pas à la fatigue et aux pr iva

t ions . Dans les hau teurs hab i tées p a r ce gibier , 

il n 'y a q u e t r i s t e sol i tude. P o u r y a r r iver , il faut 

de fortes bo t tes , des pieds qui y so ient a c c o u t u 

més , un dos large p o u r po r t e r des provisions, et 

avant tou t de bons p o u m o n s , fonc t ionnant faci

l e m e n t à la descente c o m m e à la m o n t é e . 

C o m m e p o u r la chasse d u chamois , il faut em

por te r des provisions pour p lus ieurs jours ; 

c o m m e à la chasse du b o u q u e t i n , il faut passer 

la nui t dans u n e grot te , ou, dans les cas les plus 

h e u r e u x , dans une pet i te cabane de p ie r re . P o u r 

couche r dans une chaumiè re de be rger , il fau

drai t descendre 400 ou S00 mèt res , et les re

mon te r le l endemain m a t i n . En chasse, la plus 

g rande a t t en t ion est ind ispensable . T o u t doit ê t re 

examiné : le t emps , .le soleil, la d i rec t ion du 

vent , e tc . ; on doit conna î t r e les places favorites 

des r e n n e s , savoir quelles son t leurs hab i tudes , 

et pouvoir se glisser et g r imper c o m m e u n chat . 

11 est s u r t o u t indispensable d e savoir reconnaî

t re u n e piste le m o m e n t où elle r e m o n t e . Une 

feuille a r r a c h é e , une p ier re dé rangée sont des in

dices qu'i l ne faut point négl iger . En Norwége , 

la chasse du r e n n e n 'es t pas pér i l l euse ; mais elle 

n ' en est pas plus facile. Les flancs des m o n t a 

gnes sont recouver ts de p laques de schistes je tées 

pêle-mêle les unes sur les a u t r e s ; elles se dépla

cent q u a n d on m o n t e dessus , ou bien elles sont 

hér issées de pointes et offrent des angles a igus 

que l 'on sent au t ravers m ê m e des chaussures . 

Le poli des lames sur lesquelles coule l 'eau a u g 

m e n t e encore la difficulté d u c h e m i n . A c h a q u e 

pas on t rouve u n ru isseau, p o u r ainsi d i re , qu ' i l 

faut savoir sauter , si l 'on ne veu t p r end re un 

bain dans l 'eau glacée e t se me t t r e en sang les 

bras et les j a m b e s . 

Lors m ê m e que l 'on passerai t par-dessus tous 

ces dé sag rémen t s , celte chasse offre encore bien 

d 'aut res difficultés. La cou leur du r e n n e s 'har

monise t e l l ement avec la te inte générale de ces 

localités qu ' i l est très-difficile de voir un renne 

qui est couché . Les amas de roches t r o m p e n t 

le chasseu r ; ils s imu len t u n a n i m a l ; m ê m e 

avec u n e l u n e t t e , on croi t r econna î t r e le bois, 

c o m p t e r les a n d o u i l l e r s ; on avance, on monte 

u n q u a r t d ' h e u r e , u n e h e u r e m ê m e , on arrive à 
l 'endroi t , et que t rouve- t -on ? un r o c h e r ; ou bien, 

on p rend des rennes p o u r des roche r s ; on marche 

en avant , et à deux ou trois cents pas, tou t le 

t roupeau se lève sub i t emen t et s 'enfuit. Par 

vient-on à s ' approcher du t r o u p e a u , il faut la 

plus g rande p r u d e n c e . A u c u n b rusque mouve

m e n t n 'es t pe rmi s . Les chasseurs norwégiens 

on t u n e m a n i è r e spéciale de se c o u c h e r et de 

se r e l eve r ; ils s'affaissent sur e u x - m ê m e s , len

t e m e n t , e t d ispara issent t e l l ement , peu à peu, 

q u e le r e n n e p e u t les voir, et ne pas reconna î t re 

un h o m m e . 

Le chasseur est c o u c h é ; il lance en l'air de 

pet i ts br ins de mousse p o u r b ien reconna î t re 

la d i rec t ion d u ven t ; il r a m p e sur le ven t re , et 

s ' approche le plus possible du t roupeau . Mon 

vieil Ér ic savait à. mervei l le se mouvoi r ainsi ; 

moi , qui m e figurais pouvoir aussi r a m p e r , j ' é 

tais devant lui c o m m e u n -écolier h o n t e u x ; les 

a r t icula t ions du pied exceptées , il n e remua i t au

cun m e m b r e , et cependan t il avançai t , len tement , 

mais d ' une m a n i è r e con t inue . Un ru isseau se 

p r é s e n t e ; il faut le passer . S'il est un peu pro

fond, le chasseu r me t son fusil sur son dos, de 

man iè re à ce q u e la ba t te r ie et la gueule soient 

hors de l 'eau; il cache sa poire à p o u d r e sous sa 

chemise , ne s ' inquiète pas de moui l le r le reste 

et t raverse l 'eau à q u a t r e pa t tes . Des ruisseaux 

sont- i ls peu p ro fonds , on con t inue d'y r am

per . Les l ichens des r ennes sont d 'ai l leurs si 

h u m i d e s , que le chasseur qui r a m p e est mouillé 

t o u t c o m m e s'il avait pr is un ba in . Il avance 

ainsi , et il est h e u r e u x s'il peu t s 'approcher à 

moins de deux cents pas . La p lupa r t des chas

seurs norwégiens n e t i ren t q u ' à u n e faible dis

tance , l eurs mauvaises a r m e s ne l eu r pe rmet tan t 

pas de faire a u t r e m e n t ; s'ils é ta ien t sûrs de 

l eu r coup à trois cents pas , c h a q u e chasse leur 

l ivrerait une p ro i e ; ca r u n chasseur adroi t peut 

toujours app roche r d u r e n n e à ce t te dis lance. S'il 

y a des roche r s , le chasseur con t inue à avancer , 

de man iè re à ce q u ' u n bloc le cache toujours à 

la vue du gu ide du t r o u p e a u . Il peu t ainsi a r r i 

ver j u s q u ' à cent vingt pas ; il s ' a r rê te alors, 

p r e n d sa ca rab ine , l ' appu ie sur u n e p ier re , vise 

long temps le mâ le le plus beau , qu i se présente 

le mieux , et fait feu. 

Au p r e m i e r coup , le t roupeau est te l lement 

s u r p r i s , qu ' i l reste q u e l q u e t emps immobi le et 

c o m m e stupéfait . Ce n 'es t que lorsqu' i l s'est con

vaincu c o m p l è t e m e n t du d a n g e r qu ' i l p r e n d la 

fui te . Cette par t i cu la r i t é n 'a pas échappé aux 
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chasseurs no rwég iens ; aussi sont-ils d 'ordinai re 

à trois ou qua t re : ils r a m p e n t ensemble vers un 

t roupeau , visent des a n i m a u x différents, u n fait 

feu le p remie r , puis les au t res après lui . J e suis 

convaincu qu 'avec u n e bonne carabine à deux 

coups on pour ra i t t ue r c inq ou six rennes d 'un 

m ê m e t roupeau , à la condi t ion de res ter caché 

et immobi le der r iè re un r o c h e r , car le m o i n d r e 

mouvement effraye les r ennes , et ils p rennen t 

aussitôt la fuite. 

E n Sibérie et en A m é r i q u e , les p rocédés de 

chasse sont différents, u Les Joukah i r e s et les au

tres hab i t an t s des bords de l 'Aniouj , en Sibér ie , 

dit Wrange l , ne vivent q u e p a r l e r e n n e ; cet ani

mal leur donne , c o m m e aux Lapons , leur nour 

r i tu re , leurs vê temen t s , leurs a t te lages , leur de

m e u r e . L â c h a s s e du r enne décide de l ' abondance 

ou de la diset te , et la saison du passage des ren

nes est la plus impor t an t e d e l ' a n n é e . Lorsque ces 

an imaux ar r ivent aux cours d 'eau et se d ispo

sent à les t r ave r se r , les chasseurs qui s 'é taient 

cachés der r iè re des bu i ssons , des rochers , se 

préc ip i ten t dans l eu r s c a n o t s , en tou ren t la 

bande, che rchen t à l ' a r r ê t e r ; tandis que d ' au t res , 

a rmés de longues p iques , donnen t des coups de 

cette a r m e dans la masse . En p e u de t emps ils en 

tuent u n grand n o m b r e e t eñ blessent d 'aut res , 

qui, arrivés à la r ive, t o m b e n t en t re les mains 

des femmes et des enfants. Cette chasse est dan

gereuse. Au mil ieu de ces a n i m a u x serrés les uns 

contre les au t r e s , le frêle esquif est con t inue l l e 

ment exposé à chav i r e r ; les r ennes se défendent 

de diverses man iè r e s ; les mâles à coups de dents 

et de cornes , les femelles à coups de p ied ; ils 

cherchent à sauter sur les bords du canot et à le 

renverser . Si cet te m a n œ u v r e leur réuss i t , le 

chasseur esL pe rdu , car il lui est à peu près 

impossible de sort i r d 'au mil ieu de la masse de 

ces an imaux . » 

Les Ind iens de l 'Amér ique du Nord, les Chi-

peways, les Indiens Cuivre, Côtes-de-chien et 

Lièvres chassent le r enne de la m ê m e man iè re . 

Eux aussi ne vivent que par cet an imal . De 

grands t roupeaux de 10,000 à 100,000 têtes émi-

grent chaque année , se d i r igeant au p r in temps 

vers le nord , en a u t o m n e vers le sud . Quand en 

été les l ichens qui leur ont servi de nour r i tu re pen

dant tout l 'hiver son tdesséchés , ils érnigrent vers 

les bords de la m e r , où ils t rouvent encore des plan

tes savoureuses; en sep tembre , ils reviennent et 

a t te ignent en oc tobre leur p remie r po in t de dé

part . Ils ont à ce m o m e n t u n e couche de graisse 

de 8 à 12 cent , d 'épaisseur au dos et aux cu i s 

ses ; aussi sont-ils u n gibier t r è s -appréc ié . De 

grandes meu te s de loups suivent les r ennes e t 

en enlèvent des quan t i t é s . Mais les Ind iens 

leur sont encore plus dangereux . Ils les t u e n t à 

coups de lance q u a n d ils t raversent les r iv ières , 

c reusent des fosses où ils les font t o m b e r , les 

chassent dans des enclos en tou rés de h a i e s , m u 

nies d 'é t roi tes ouver tu res , auxquel les ils fixent 

des lacets , ou les t u e n t a u passage . Les Ind iens 

Côtes-dc-chien vont à deux à la chasse , c o m m e le 

r appo r t e Trenze l . Le p r emie r t i en t dans u n e 

main u n bois de r e n n e , dans l ' au t re Un faisceau 

de b ranches qu ' i l ag i t e : a u t o u r de la t ê te il 

a u n t u r b a n en four rure b l a n c h e . Le second 

chasseur le sui t de près . Lo r sque les rennes aper 

çoivent cet te s ingul iè re appar i t ion , ils s ' a r rê ten t 

et la r ega rden t . Les deux chasseurs font feu en 

m ê m e t e m p s , couren t après le t r o u p e a u , r e 

cha rgen t leurs a r m e s tout en couran t , et font feu 

encore plusieurs fois. Dans d 'autres local i tés , les 

Ind iens poussen t les r ennes à l 'eau et les y t u e n t . 

l ' . n i i e i T i i s n a t u r e l s . — Le renne sauvage a 

encore d ' au t res e n n e m i s que l ' h o m m e . Le l o u p 

est le plus r edou tab le , su r tou t en hiver . Quand 

la ne ige est devenue assez solide p o u r po r t e r le 

r e n n e , ce carnass ier réussi t r a r e m e n t à s ' app ro 

cher d 'un t roupeau ; et d 'a i l leurs les r e n n e s sont 

assez forts pour pouvoir lui résister à coups de 

pied ; il en est a u t r e m e n t , q u a n d la neige est 

f r a îchement t o m b é e . Le r enne enfonce, se fat igue 

vite, et devient b ientô t la proie de son e n n e m i , 

qui le guet te der r iè re u n bloc d e roche r ou un 

buisson. Dans les hau tes mon tagnes , a u m o m e n t 

où les r ennes se forment en t r o u p e a u x , les loups 

se r a s semblen t aussi en meu te s , et des comba t s 

acharnés se livrent alors. P e n d a n t p lus ieurs cen 

ta ines de l ieues, les loups suivent les r ennes qu i 

émigren t , et cela ati point q u e les h o m m e s 

souha i t en t de voir ces émigra t ions , qui on t p o u r 

effet d ' é lo igner les loups d 'une con t r ée . E n 

N o r w é g e , les loups firent a b a n d o n n e r l 'élève d u 

r e n n e . On avaiL fait venir de F i n n m a r k , en La-

ponie norwôgierme, t ren te rennes avec des ber 

gers lapons, et ils prospéra ient à mervei l le sur 

les m o n t a g n e s de Bergeuer -S t i f t s . En c inq ans 

ces t ren te rennes s 'é taient si bien mul t ip l i é s , 

qu ' on pouvai t les compte r par cen ta ines . L e u r s 

propr ié ta i res se ré jouissaient déjà du succès ; 

mais tou t à coup les loups se m o n t r è r e n t : on 

aura i t dit que tous ceux de Norwége S'étaient 

donné rendez-vous , tant ils é ta ient n o m b r e u x . 

On redoub la de vigilance ce fut en vain. Les 

loups ne se bo rnè ren t pas à chasser les r ennes , 

ils descend i ren t en masse dans les vallées, en le 

vèrent aux environs des métai r ies les bœufs cl 
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les m o u t o n s , m e n a c è r e n t m ê m e les gens , de 

v inrent en un m o t u n tel fléau q u e l 'on du t 

t ue r u n e pa r t i e des r ennes , laisser les au t res 

devenir sauvages, en u n m o t , en a b a n d o n n e r 

l 'élève. 

Le loup n ' es t pas le seul e n n e m i des r e n n e s . 

Le glouton les pour su i t , le lynx leur est t r è s -

d a n g e r e u x , et l 'ours en enlève c h a q u e année 

un g rand n o m b r e . 

P a r m i les e n n e m i s les plus te r r ib les des r ennes 

figurent encore trois pet i ts insectes : u n e espèce 

de m o u c h e à aiguil lon et deux espèces de t a o n s . 

Ce sont ces m o u c h e s qu i d é t e r m i n e n t l ' émi 

gra t ion des rennes ; c 'est p o u r les fuir qu ' i l s 

c h e r c h e n t u n refuge aux bords de la m e r ou sur 

les s o m m e t s des m o n t a g n e s ; ce sont elles qui les 

t o u r m e n t e n t j o u r et nu i t , ou p lu tô t p e n d a n t le 

long j o u r qui du re tou t l 'é té . P o u r c o m p r e n d r e 

ces t o u r m e n t s , il faudra i t avoir été ventouse con

t i n u e l l e m e n t p e n d a n t des j o u r s et des semaines . 

Les taons leur causen t des t o u r m e n t s encore 

plus c rue l s . Une espèce dépose ses œufs dans la 

peau d u dos des r ennes , u n e au t r e dans les n a 

seaux ; les larves y éclosent . Celles de la p r e m i è r e 

espèce pe rcen t la peau , p é n è t r e n t le t issu ce l lu 

laire , s'y nour r i s sen t d u pus que leur p résence 

d é t e r m i n e , a m è n e n t la p r o d u c t i o n d 'abcès dou 

lou reux , se c reusen t des chemins sous la peau 

et so r t en t au m o m e n t de subir leurs dern ières 

m é t a m o r p h o s e s . Celles de la seconde espèce 

s 'enfoncent dans les fosses nasales , les percen t , 

pénè t r en t dans le cerveau, et causent diverses 

formes de tourn is , ou bien a r r ivent au palais, 

e m p ê c h e n t le r e n n e de m a n g e r , j u s q u ' à ce 

qu 'enf in il arr ive à les expulser après de forts 

é t e r n u m e n t s . C'est en ju i l l e t ou au c o m m e n 

c e m e n t d 'août que la femel le de ces t aons pond 

ses œufs, en avril ou m a i les larves se déve

loppent . La maladie peu t ê t re r e c o n n u e a u d é b u t 

par la difficulté qu ' ép rouve l ' an imal à resp i re r , 

et la m o r t arr ive r a p i d e m e n t , su r tou t chez les 

j e u n e s sujets. P o u r ces m a l h e u r e u x r ennes , la 

cornei l le c e n d r é e est un b i en fa i t eu r ; elle s 'abat 

sur l eur dos , re t i re les vers des abcès , et les 

r ennes , sachan t combien cela leur est prof i table , 

laissent la corneil le faire t r a n q u i l l e m e n t son 

office. 

C a p t i v i t é . — Pris j e u n e s , les r ennes s ' appr i 

voisent b i e n l ô t ; on se t r o m p e r a i t cependant , si 

l 'on croyait pouvoir les c o m p a r e r aux au t re s ani

m a u x domest iques . Les descendan ts m ê m e s de 

rennes qu i sont r édu i t s en captivi té depu i s des 

t emps i m m é m o r i a u x , se t rouven t encore à u n 

état demi-sauvage . Il faut des be rgers et des 

ch iens lapons p o u r les condu i r e et les diriger. 

Ou t re les Lapons , les F innois , les Sibériens, 

les "Wogoules, les Ost iaques , les Samoïèdes , les 

T u n g o u s e s , les Korakes et les Tschouktsches sont 

adonnés à l 'élève des r e n n e s . D 'après Pallas , ce 

sont les Korakes qu i s'y en t enden t le mieux . Ils 

ont un t roupeau de 40,000 à 50,000 tê tes , et cha

cun y r econna î t ses a n i m a u x . On ne peu t compa

re r à de telles masses les t r o u p e a u x q u e l 'on voit 

en E u r o p e . Les Lapons Norwégiens possèdent , 

d 'après le relevé officiel du gouverneur de Tana, 

79,000 r ennes , 31,000 p o u r les dis t r ic ts de Tana 

et de P o l e m a k , 23,000 p o u r celui de Karasjok, 

25,000 p o u r celui de Kau toke ino . Ces rennes ap

p a r t i e n n e n t à 2,000 propr ié ta i res envi ron. 

Le r e n n e domes t i que est le sout ien, l 'orgueii , 

la r ichesse du Lapon ; celui qui en possède plu

s ieurs cen ta ines est regardé c o m m e le mor te l le 

plus h e u r e u x . Quelques-uns en ont de 2 à 3,000 ; 

c ependan t le n o m b r e des rennes appa r t enan t à 

u n m ê m e propr ié ta i re ne dépasse pas ord ina i re 

m e n t 500 . J a m a i s , p o u r t a n t , on ne peu t obtenir 

d 'un Lapon le chiffre exact de ses rennes , car il 

est pe rsuadé que s'il en p a r l e , aussi tôt quelques-

u n s de ses a n i m a u x pé r i ron t dans la tempête 

ou sous la den t du loup . Le L a p o n des Fjelds, 

le vér i tab le é leveur de r ennes , r ega rde avec dé

dain ceux qui ont a b a n d o n n é la vie nomade , qui 

se sont établis c o m m e pêcheu r s aux bords des 

r ivières, des lacs, des b ras de mer , ou se sont 

faits domes t iques en Scandinavie . Il se considère, 

lu i , c o m m e le vér i table h o m m e libre, il ne 

connaî t r ien au-dessus de sa mer, c o m m e il se 

plaît à appeler son g rand t r o u p e a u . Sa vie lui 

semble c h a r m a n t e , le sor t qu' i l s'est fait lui 

paraî t au-dessus de tout ce q u ' o n peut désirer 

sur cet te t e r re . 

Mais quel le vie est la l e u r ! Us n 'on t poinl par 

e u x - m ê m e s de volonté , ce sont leurs t roupeaux 

qu i les m è n e n t ; les r ennes vont où ils veulent, 

les Lapons les suivent . Le Lapon des Fjelds est 

un vér i table ch ien . P e n d a n t des mois entiers il 

res te p r e s q u e toute la j o u r n é e en plein air, 

souffrant en été des mous t iques , en hiver du 

froid, con t re lequel il ne peu t se défendre . Sou

vent il ne peu t a l l u m e r de f e u , c a r s u r l e s hau teu r s 

où paissent ses t r oupeaux , il ne t rouve pas de 

b o i s ; souvent il souffre de la faim, car il s'est 

p lus éloigné qu ' i l ne le voulait ; il doit se priver 

l o n g t e m p s de toutes les joies de la famil le . Mal 

p ro t égé pa r ses vê l emen t s , il est exposé à toutes 

les in tempér ies de l 'air, son genre d é v i e le rend 

à moi t ié a n i m a l . Il ne se lave j a m a i s ; il se nou r 

ri t des a l iments les plus r é p u g n a n t s ; il n 'a souvent 
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d 'ant re c o m p a g n o n que son ch ien , avec leque l il 

par tage sa ma ig re p i tance . Et tous ces m a u x , il 

les suppor te avec plaisir, pa r a m o u r de ses t rou

peaux . 

La vie d u r e n n e domes t i que diffère en tou t de 

celle du r enne sauvage . L ' an imal est plus petit et 

plus laid ; son Lois t ombe plus tard ; sa reproduc

tion se fait en u n e au t r e sa i son; il est con t inue l l e 

men t en voyage. P a r m o m e n t s il est sous la do

minat ion immédia te de l ' h o m m e ; dans un a u t r e , 

il j ou i t de tou te sa l iber té , mais son ma î t r e sait 

le re t rouver . Tan tô t il a de la n o u r r i t u r e en 

abondance , et devient fort et gros , t an tô t il 

souffre de la faim. En é té , il est t o u r m e n t é par 

les piqûres des m o u c h e s et des taons ; en hiver , 

c'est la neige qu i couvre les pâ turages , ou dont 

la dure c roû te lui blesse les pieds. 

En Norwége e t en Laponie , les éleveurs de 

rennes voyagent d 'o rd ina i re le long des neuves , 

vers la m e r et les mon tagnes , chassés pa r les 

mouches ; puis , q u a n d l 'hiver app roche , ils r e 

gagnent l ' in tér ieur du pays. En ju i l le t et en août , 

les rennes vivent dans les mon tagnes ou au 

bord de la m e r . En s ep t embre , c o m m e n c e l ' émi

gration. Le Lapon arr ive à ses quar t ie r s d'au

tomne , où se t rouven t de pet i tes cabanes dans 

lesquelles il r en fe rme toutes les nécessi tés de la 

vie : à ce m o m e n t , il laisse ses rennes en l iber té , 

s'il y a p a i x dans le pays , c 'est-à-dire s'il n 'y a pas 

de loup dans les environs . C'est aussi à ce mo

ment que le ru t se déclare . Il arrive souvent alors 

que des rennes sauvages se mêlen t aux t roupeaux 

domestiques et en amél ioren t la r ace , au grand 

contentement du p ropr ié ta i re . Aux premières 

neiges, on réun i t les r ennes ; c'est à ce m o m e n t 

sur tout qu'i l faut les défendre cont re les loups . 

Le p r in temps arr ive , et avec lui u n e nouvel le 

période de l iberté ; pu is on rassemble de nouveau 

ie t roupeau . La femelle m e t bas et fournit son 

lait, que le Lapon ne laisse pas pe rd re ; enfin 

arrive l 'époque de l ' émigra t ion vers les endroi t s 

qui sont les moins infestés pa r les insectes . E t 

tout cela se renouvel le chaque année . 

L'élève du r e n n e présente plus ieurs par t icu

larités. Sans les ch iens , il serait impossible de 

garder un t r oupeau ; mais ceux-ci suppléent à 

tout . Les chiens lapons sont vigi lants , vifs, p ru 

dents ; l eur aspect ind ique la l iber té dans la

quelle ils vivent : ils r e s semblen t à leurs congé

nères sauvages. Leurs oreilles droi tes donnen t à 

leur tête une expression d ' indépendance et de 

finesse. L e u r pelage est abondan t , sauf sur la j 

t ê t e ; leurs pa t tes sont couvertes de p o i l s ; leur I 
poil est élancé ; ils sont pet i ts et m a i g r e s , et 

ont la taille d u chien- loup. L e u r pelage est 

généra lement foncé. Les Lapons les e s t iment 

beaucoup , et avec ra ison. Ils obéissent au c o m 

m a n d e m e n t , ils c o m p r e n n e n t chaque signe ; m ê m e 

seuls, ils ga rden t par fa i t ement le t roupeau p e n 

dant p lus ieurs mois . Grâce à eux, le Lapon peu t 

rassembler ses t r o u p e a u x ; il r é u n i t tous ses 

rennes au h a u t d ' un rocher qui s 'avance dans la 

m e r , les pousse à l 'eau, et les force à t raverser 

à la nage u n bras de mer large de c inquan te à 

cen t pas ; ce sont eux qui , au p r i n t emps , sout ien

nen t les faibles, les a ident à nager ; qui , en a u 

t o m n e , quand tous les a n i m a u x sont plus forts, 

leur font t raverser la m e r à nouveau . 

Un t r o u p e a u de r ennes est cur ieux à voir : on 

dirai t u n e forêt mouvante . Ces a n i m a u x m a r 

chen t r éun i s c o m m e les m o u t o n s , mais d ' un 

pas plus rapide q u e nul a u t r e an ima l domes

t ique . D 'un côté est le berger avec ses ch iens , 

qui s 'occupent à ma in t en i r les r e n n e s ensemble . 

Ils couren t sans cesse au tou r du t r o u p e a u , r a 

m e n a n t les bê tes qu i s'en écar ten t ; le t roupeau 

ne se débande ainsi j ama i s , et le Lapon peut faci

lement avec son lasso, qu ' i l m a n i e t rès -adro i le -

men t , saisir le r e n n e qu' i l a choisi . 

Lor sque les Lapons ont r e n c o n t r é de bons pâ 

tu rages , ils é tabl issent dans le voisinage un pa rc , 

où chaque soir ils poussen t leur t r oupeau . Ce 

p a r c est en tou ré de t roncs de b o u l e a u x , de i™,60 

à 2 m è t r e s de h a u t e u r , serrés les u n s con t re les 

au t res , r e t enus par des pou t res t ransversales , 

ma in t enues e l l e s -mêmes pa r de forts p ieux . Ils 

y m é n a g e n t deux por tes , fermées pa r des claies. 

C'est là que les ch iens chassent le t r oupeau et 

que l 'on t ra i t les femelles . Quant aux j e u n e s an i 

m a u x , on s'en p réoccupe p e u , on les laisse pa î l re 

en dehors du pa rc , j ou i r de leur l iber té , sous la 

garde des chiens , qui ne les laissent pas f ranch i r 

cer ta ines l imites . 

E n dedans du pa rc , le t u m u l t e est t rès -grand. 

Les r e n n e s cou ren t çà et là e n bê lan t , font, en 

un mo t , c o m m e les m o u t o n s , bien q u e leur voix 

soit moins un b ê l e m e n t q u ' u n g r o g n e m e n t ana

logue à celui du p o r c . En app rochan t d 'un pa rc , 

ou t re les bê lements , on en tend u n b ru i t s e m 

blable à celui qu i est p rodu i t par les décharges 

de p lus ieurs centa ines de bat ter ies é lec t r iques . 

Au milieu du parc sont p lus ieurs t roncs d 'a rbres 

auxquels on a t tache l 'animal que l 'on trait . Sans 

lasso, on ne pour ra i t t ra i re l e r e n n e ; aussi chaque 

Lapon, c h a q u e L a p o n n e en est pou rvu . Le lasso 

consiste en u n e longue courroie ou en u n l a c e t ; 

on en forme u n e anse , on en t i en t so l idement les 

deux bouts , et on le j e l t e a u t o u r du cou ou des 
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bois de l ' an imal , que l 'on at t i re peu à peu à soi. l 

Lo r squ 'on l'a sous la m a i n , on fait un n œ u d cou

lan t au tou r de la bouche , pour le con t r a ind re à 

l 'obéissance , puis on l 'a t tache à u n t ronc d ' a r 

b r e , et on le t ra i t . Le r enne fait mille efforts p o u r 

s ' échapper ; mais le Lapon sai t le ma î t r i s e r . Il 

force l 'animal à rester t ranqui l le en se r ran t le 

n œ u d qui lui en tou re le m u s e a u . Puis il s ' a p p r o 

che d u r e n n e par de r r i è r e , frappe p lus ieurs fois 

a p l a t sur la mamel l e et la v ide . Les Lapons t ra ient 

t r è s -ma ladro i t emen t ; ils r épanden t beaucoup de 

lait sur les cuisses du r e n n e , ce qui les m e t dans la 

nécessi té de les lui ne t toye r so igneusemen t . Le 

vase d o n t o n s e ser t est en b o i s ; il a la forme d 'une 

ja t te a l longée, avec un m a n c h e droi t : le tou t est 

d ' une senlepiôce . Beaucoup de poils t o m b a n t dans 

le lait, il faut le f i l t rer; mais le l inge dont on se 

ser t est t e l l ement grossier, qu ' i l en passe u n bon 

n o m b r e au t ravers , ce qu i ne donne pas au lai t 

u n e belle appa rence . N é a n m o i n s , et ma lg ré la 

saleté des doigts en t re lesquels il avait passé , 

j ' a i eu le courage d 'en boire, et l'ai t rouvé doux 

et gras c o m m e de la c r è m e . Lorsque l 'opérat ion 

est t e r m i n é e , on ouvre les por tes des parcs , et 

les an imaux sor tent dans le p â t u r a g e . 

La c o m m u n a u t é pa ra î t exister en t r e les fe

mel les de r e n n e s . Autan t elles rés is tent pour se 

laisser t r a i r e , a u t a n t elles se m o n t r e n t bonnes 

pour les faons. Elles a l la i tent ceux des au t re s 

aussi b ien que le leur . 

En é té , les Lapons font avec le lait de pet i t s 

f romages de très-bon goût , q u o i q u e un peu p a s 

sés. C'est un de leurs a l imen t s les plus r e c h e r 

chés . Us les a p p r ô t e n t d e diverses man iè re s ; ils en 

font n o t a m m e n t u n e soupe qu ' i l s d isent excel

len te . 

Le mois de sep tembre est le m o m e n t où les 

Lapons se r éga len t ; c 'est dans ce mois que l'on 

abat les r e n n e s ; ca r , après la pér iode du ru t , 

l eur viande p r e n d un goû t désagréable . On sai

sit l ' animal par un genou , on le renverse , on lui 

enfonce un cou teau dans le cœur , e t l'on veille 

à ce q u e t o u t le sang s 'amasse et res te dans la 

po i t r ine . La plaie faite avec l ' i n s t rumen t est soi

g n e u s e m e n t fermée avec un b o u c h o n de bois 

p e n d a n t qu 'on dépoui l le la bê t e . Cette opérat ion 

l e r m i n é e , on re t i re les in tes t ins ; on net to ie un peu 

la panse , et on y verse le sang qu i sert à faire de 

la s o u p e : les Lapons n o m m e n t cela une poi t r ine 

de r e n n e . L ' an ima l est ensui te dépecé . La t ê t e , 

le cou, le dos, les flancs, la po i t r ine , sont sépa

rés et suspendus à des échafaudages , hors de la 

por tée des chiens. Le s a n g q u i s 'écoule encore est 

so igneusement recueil l i . On enlève ad ro i t emen t 

les t e n d o n s , qui servent à faire du fil et des cor

d o n s . La moel le des os est t r è s - r e c h e r c h é e . C'est 

le père de famille qui abat l 'animal et prépare 

les a l iments auxque l s il goû te à plus ieurs re

pr ises , t o u t en les app rê t an t . Il en m a n g e ensuite 

tout son saoul . Après lui, v iennent ses enfants, 

et enfin les ch iens . Les Lapons d u voisinage sont 

invités à m a n g e r du r e n n e ; p e n d a n t t ou t le 

mois de s e p t e m b r e , ce n 'es t q u ' u n e goinfrerie 

après l ' au t re . 

La mul t ip l ica t ion des rennes est ent ravée et 

pa r les r i gueu r s du c l ima t e t par l 'apparit ion 

d 'épizooties. De j eu n es faons succomben t au 

froid, ou b ien , épuisés par les t ou rmen tes de 

ne ige , ils sont incapables de suivre le t roupeau. 

Les vieux rennes ne t rouven t p lus assez de nour

r i t u r e quand la ne ige recouvre le sol. Le Lapon 

a beau aba t t re dans les forêts les a rbres couverts 

de l ichens ; il ne peu t fournir assez de nourr i 

t u re à tou t le t r o u p e a u . Les r e n n e s on t sur tout 

à souffrir quand il t ombe un peu de p lu ie qui r e 

couvre la neige d 'une c roû te si d u r e qu' i ls ne peu

vent l 'enlever. Il en résu l te souvent u n e grande 

misère p a r m i les Lapons ; des gens quo l'on re

gardai t c o m m e r i ches dev iennent pauvres en 

l 'espace d 'un hiver . Ils se l ivrent a lors au vol des 

rennes ; se me t t en t en g u e r r e avec les autres 

p ropr ié ta i r e s , qui les t u e n t s'ils les p rennen t sur 

le fait. 

Le vol des rennes est t r è s - r é p a n d u chez les La

pons . Confiez à ces enfants des montagnes des 

m o n c e a u x d'or, vous pouvez ê t re cer ta in qu'i l n'en 

disparaî t ra pas la mo ind re parcel le ; il n 'est pas 

nécessaire de fermer les por tes et les se r rures ; il 

n 'y a pas de voleurs p a r m i eux ; et cependan t ils 

ne peuvent se défendre de voler des rennes . Le 

gouverneur de Tana , auque l j e suis redevable de 

détai ls t r ès -préc ieux sur les m œ u r s de ces inté

ressantes peuplades , a eu souvent occasion de 

c o n d a m n e r des Lapons p o u r de parei ls vols. Il 

leur mon t ra i t c o m b i e n il étai t ma l de s 'emparer 

du bien d ' au t ru i , combien ils en é ta ient punis , 

pu i sque cela l eu r coûta i t leur chè re l iberté ; tou

jours il r eçu t la m ô m e réponse : « Nous savons 

bien q u e c'est ma l de voler des r ennes , mais ils 

sont par t r o p bons . Nous ne pouvons n o u s en 

passer ; il nous est impossible de voir un renne 

sans nous en e m p a r e r . » Souven t cela se fait dans 

les mei l leures in ten t ions . Quand les Lapons ras

semblent leurs r e n n e s , ils ne s ' inquiè tent pas si 

à leurs t roupeaux sont mélangées des bêtes é t ran

gères . Tous les propr ié ta i res se réunissent alors 

en un m ê m e lieu ; chacun r ep rend les an imaux 

qui por ten t sa m a r q u e et r en t re dans son bien. 
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Fig. 245. Le Daim platycerque. 

Le renne domes t i que est p o u r son ma î t r e un 

animal ines t imable : mor t , tou tes les par t ies en 

sont uti l isées. On m a n g e les bois enco re c a r t i 

l ag ineux ; de la four rure des faons , on fait des 

habits ; on fde et on tisse le duve t ; les os ser

vent à fabr iquer tou tes sortes d ' i n s t r u m e n t s ; les 

tendons sont t ransformés en fils, e tc . 

Mais c'est s u r t o u t l ' an imal vivant qui est pour 

le Lapon de la p lus grande u t i l i té . E n hiver , le 

renne sert à t r anspor t e r toute la famille d 'un 

lieu dans un au t r e . En Lapon ie , il est t r a n s 

formé e n u n e b ê t e de t ra i t , son dos é tan t t rop fai

ble pour qu 'on puisse l 'ut i l iser c o m m e bote de 

somme. Les Tongouses et les Korakes m o n 

tent les r ennes mâles les plus v i g o u r e u x ; ils 

s'asseyent sur les épaules en éca r t an t les j am

bes, et gardent l e u r équi l ibre avec beaucoup 

d'habileté. En L a p o n i e , on ne mon te pas le 

renne ; ce ne sont que les mâles les plus forts, 

les rennes-bœufs, c o m m e disent les Norwé-

giens, qui servent à t i re r les t r a îneaux . On les 

paye de 45 à (58 francs de no t re monna i e , t an-

H i l K H M . 

dis q u ' u n r e n n e ord ina i re vaut de 15 à 22 
francs. On ne p rend pas la pe ine de dresser le 
r enne , et l 'on se b o r n e à choisir les p lus vigou
reux p o u r l 'a t te lage du t r a î n e a u . Celui-ci dif
fère b e a u c o u p de ceux en usage dans nos c o n 
t rées , et ressemble p lu tô t à u n canot don t la 
pa r t i e an té r i eure serai t couver te . Il est fo rmé de 
p lanches de bouleau , t r è s -minces , r ecourbées , 
fixées à u n e quille l a rge . Une p l a n c h e vert icale , 
à l ' a r r i è re , sert de dossier. U n seul h o m m e peut 
y t rouver place ; encore faut-il qu ' i l t i enne les 
j a m b e s é t e n d u e s ; mais le tout est r e m b o u r r é 
de peau de r enne ; on y est m o l l e m e n t et c h a u 
d e m e n t assis. Pour t r a n s p o r t e r les bagages , 
on se ser t de t r a îneaux semblables , qui p e u 
vent ê t re fermés avec u n e sor te de couverc le . 
D 'o rd ina i re , , un Lapon est en avant , avec le 
r enne-gu ide , p o u r essayer le c h e m i n ; il va dro i t 
devant lu i , sur le tapis de ne ige , sans savoir 
quel sol ce tapis recouvre . S u r les r oche r s e t les 
lacs, on place des deux côtés de la rou t e des 
b r a n c h e s de bou leau , pour i nd ique r aux au t re s 
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voyageurs de p r e n d r e le m ê m e c h e m i n , afin de le 
r endre lisse et sol ide. Trois ou qua t r e t ra îneaux 
sont chargés des bagages, des provisions, et pa r 
fois de l ichens p o u r les r e n n e s ; un convoi se 
compose d 'ordinaire de dix t r a îneaux . 

Les ha rna i s sont t rès-simples : ils consis tent 
en une large peau, cousue en rond , et t e r m i n é e 
par deux bou tons auxque l s on a t t ache le t ra i t . 
Celui-ci passe en t re les j a m b e s de devant de 
l 'animal , et devrai t res ter sous son ventre , mais 
d 'ord ina i re le r e n n e sau te , et le m e t t an tô t à sa 
droi te , tantôt à sa gauche . Le t ra i t est a t t aché 
à l ' ex t rémi té an t é r i eu re du t r a îneau . Les rênes 
se t e rminen t par un n œ u d cou lan t qu i embrasse 
le m u s e a u de l ' an imal , et est fixé pa r u n l ien 
passé au tou r des bois. On di r ige le r e n n e en j e 
tan t avec force la br ide , soit h d ro i te , soit à 
gauche . Un b o n r e n n e poursu i t ainsi en une 
heure un mille de N o r w é g e ou plus de 10 ki lo
mèt res ; il t r a î n e 9 w o g ou 144 k i l o g r a m m e s ; 
o rd ina i r emen t , on ne lui impose q u e la moi t ié 
de cet te cha rge . E n Norwége , on ne se sert pas 
du renne , en é t é . 

Les re la t ions de que lques voyageurs complé 
te ront encore ce réci t . Les Korakes a t te l len t 
deux rennes à leurs t r a îneaux , et p a r c o u r e n t 
d 'une t rai te d e 80 à 90 k i lomèt res ; mais ces ani
m a u x en sont te l lement épuisés , qu ' on est obligé 
de les aba t t r e . Lor sque les r e n n e s sont fat igués, 
ils se j e t t en t à t e r re , e t res tent un certain t e m p s 
couchés , immob i l e s ; les Samoïèdes leur ouvren t 
alors une veine au-dessous de la queue . 

En m é n a g e a n t les r e n n e s , en les nour r i s san t 
bien, en ne les a t te lant que que lques heures le 
mal in et le soir et les laissant pa î t r e à midi et 
pendan t la n u i t , on peu t leur faire p a r c o u r i r des 
espaces i m m e n s e s sans les épuiser . 

Tou tes les tentatives q u ' o n a faites jusqu ' i c i 
p o u r acc l imate r le r e n n e dans des cont rées plus 
mér id iona le s , ont été inf ruc tueuses . Il n'y a ce 
p e n d a n t pas à dou te r qu ' i l ne puisse prospérer 
sur les hau tes mon tagnes . Dans nos ja rd ins 
zoologiques, les r ennes ne se t rouven t nullement, 
à l 'aise. Les l ieux frais dans lesquels on les 
re t ient , ne suffisent pas à l eu r existence ; ce 
qu 'on ne peut leur d o n n e r , et ce qui leur est in
dispensable , c'est u n g r a n d espace . Des rennes 
e m b a r q u é s en Laponie , en a u t o m n e , et rap i 
d e m e n t t r anspor tés en Al lemagne , s'y trouve
ra ient très b ien en hiver, et s ' acc l imatera ien t 
parfa i tement dans les mon tagnes . Les Alpes leur 
offriraient de bien mei l leures condi t ions . 

Dans les j a rd ins zoologiques, ils vivent p lu 
sieurs années , et se r ep rodu i sen t m ê m e . 

La seule tenta t ive q u e l 'on ait faite en Alle
m a g n e n 'a pas été suffisante. Six rennes furent 
ache tés en 1804, p o u r le j a r d i n impér ia l de 
S c h o e n b r u n n ; qua t r e s u c c o m b è r e n t aux fatigues 
du voyage, deux a r r ivè ren t épuisés au mois de 
d é c e m b r e . Us se re levèrent r ap idemen t ; on leur 
donnai t à m a n g e r d u l ichen des rennes et 
que lques au t res espèces du m ê m e genre . « Mais 
q u a n d la cha l eu r a u g m e n t a , vers la fin d'avril , 
d i t F i lz inger , auque l j ' e m p r u n t e ces détails, on 
les vit p e r d r e peu à peu de leurs forces et de leur 
vivacité. P o u r les conserver , on résolu t de les 
envoyer d u r a n t l 'été dans les Alpes Styr iennes . 
Ils é ta ien t encore forts à cel te époque ; et 
quo ique apprivoisés , c h a c u n exigea deux 
h o m m e s v igoureux p o u r le d o m p t e r et l 'éloigner 
de la d e m e u r e à laquel le il s 'était hab i t ué . 
Arrivés à des t ina t ion , à N e u b e r g , ils semblè ren t 
r e p r e n d r e force et santé , ma i s ce n e fut pas pour 
l o n g t e m p s ; la femelle m o u r u t à la fin d ' aoû t . Le 
mâle se refit en hiver ; mais en été , il t omba de 
nouveau malade , on voulu t l 'envoyer plus hau t , 
dans les environs de Mariazel l ; ce fut va inemen t : 
au mois de s e p t e m b r e , il m o u r a i t aussi . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Indiens emploient 

le r enne sauvage c o m m e les Lapons le renne 
domes t i que . Avec les boyaux et les os, ils font 
des lignes e t des h a m e ç o n s ; ils se servent des 
os fendus, p o u r enlever la peau , la viande, la 
graisse et les po i l s ; avec la cervel le , ils s 'oignent 
la peau pour la r e n d r e plus souple . Ils t a n n e n t 
le cuir en le fumant avec du bois p o u r r i , et en 
confec t ionnent des ten tes ; les boyaux leur 
servent à faire des cordes d 'arc et des filets ; les 
tendons , du fil; la molle four rure des faons, des 
habi t s . Ils s 'ensevelissent des pieds à la tête dans 
u n e peau de r e n n e ; en é tenden t une autre 
l é g è r e m e n t t année sur la ne ige , se recouvrent 
avec une t ro is ième et rés is tent ainsi aux froids les 
plus r igoureux . A u c u n e par t ie du renne ne resLe 
sans emplo i , pas m ê m e le c h y m e que cont ient 
l ' es tomac; après qu 'on l'a laissé reposer que lque 
t e m p s , qu ' i l a subi u n e cer ta ine fe rmenta t ion , il 
e s t p o u r e u x u n mets dél icieux. Ils cuisent le sang 
et en font de la soupe ; pi lent et cu isent les os ; 
la moel le est mê lée à de la graisse et à de la 
viande s é c h é e ; ou bien ils s'en frottent les che 
veux et le visage. Les Sibér iens et les peuplades 
du nord de l 'Europe emploient de m ê m e le renne 
sauvage. 
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L E S D A I M S — DAMA. 

Die Damhirsche. 

C a r a c t è r e * . — Le genre da im est caractér isé 

par ries bois don t la t ige est ronde (fig. 246) ; pa r 

un andoui l ler basilaire appoin t i , et u n n o m b r e 

variable d 'andoui l lers marg inaux , ceux d u som

met é tant réun is en u n e e m p a u m u r e un ique , a l 

longée, aplat ie . Les da ims ont u n e queue assez 

longue, e t un pelage m o u c h e t é à tous les âges. 

Fig. 24R. Bois de daim. 

L E D A I M F L A T Y C E R Q U E — DAMA PLATYCEnOS. 

Der gemeine Eammhirsdi, The fallow Deer. 

C a r a c t è r e » . — Le daim [fig. 243) e s tp lus pet i t 
que les a n i m a u x précédents . Il a 1*°,G0 de long, 
depuis le m u s e a u j u s q u ' à la rac ine de la q u e u e , 
et 1 m è t r e de h a u t . Les vieux mâles a t te ignent 
une longueur de et plus, et leur h a u t e u r 

dépasse 1 mèLre, su r tou t à l ' a r r iè re- t ra in . Le 
daim se dis t ingue du cerf pa r ses j a m b e s plus 
courtes et moins fortes, son corps moins robus te , 
son cou plus cou r t , ses oreilles et sa queue moins 
longues , et su r tou t par la c o u l e u r de son pelage. 
Aucune au t re espèce de cervidé ne présente sous 
ce r a p p o r t au t an t de var ia t ions , suivant l 'âge ou 
suivant les saisons. En été, il a i e dos, les cuisses 
et le bou t de la queue d 'un roux brun ; le vent re 
et la face in te rne des j a m b e s h lancs , la bouche 
et les yeux en tourés de cercles no i r s ; les poils 
du dos sont b lancs à leur rac ine , d 'un b run roux 

au mi l ieu , noi rs au bout . E n hiver, la tête, le 

cou et les oreilles sont d 'un gris b r u n , le dos et 

les flancs é tant noirs , le vent re gris c end ré , t i r an t 

parfois sur le roux . Il n 'es t pas ra re de voir des 

daims blancs , tou te l ' année . L e u r pelage d 'hiver 

ne diffère que par la longueur des poils. P lus ieurs 

sont j au n es dans l e u r jeunesse ; il est ra re d 'en 

voir qui soient en t i è r emen t no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — P lus ieurs na

tural is tes croient q u e le da im est un an imal or i 

ginaire des bords de la Médi te r ranée , e t qu'il s'est 

peu à peu r é p a n d u vers le Nord . Mais, c o m m e le 

r appor t e W a g n e r , on t rouve dans les anciennes 

sépul tures , en t re Schl ieben et W i t t e m b e r g , des 

ossements n o m b r e u x de da ims . I! faudrait donc 

r a p p o r t e r l 'arr ivée de cet an ima l à des t emps 

an téh i s to r iques . 

Le moine de Saint-Gall , E k k a r d m e n t i o n n e , en 

] l 'an 1000, le da im c o m m e un gibier que l'on 

j c h a s s e ; d ' au t res a u t e u r s du moyen âge par len t 

de da ims b lancs , c o m m e d 'un g ib i e rqu i n 'est pas 

rare dans la Hesse et la T h u r i n g e . A vrai d i re , ie 

da im préfère les contrées t empérées aux contrées 

froides ; aussi est-il p lus a b o n d a n t dans les pays 

m é d i t e r r a n é e n s . Les au teurs grecs et latins en 

par l en t c o m m e d'un an imal de leur pays ; Aris-

tote le n o m m e prox, P l ine platyceros. Main te 

nant , cet te c h a r m a n t e espèce se voit p eu t - ê t r e 

plus souvent dans les j a rd ins zoologiques d 'Alle

m a g n e qu ' en Espagne , en F r a n c e et en Italie ; 

mais il est s u r t o u t c o m m u n en Angle te r re , dans 

les g rands parcs , pour lesquels il semble tout à 

fait app rop r i é . On ne saura i t y i n t rodu i r e u n or

n e m e n t p lus g rac ieux . 

M œ u r s , h a b i t n A e s e t r é g i m e . — Le da im qui 

doit son n o m , dit-on, à ce qu' i l est le gibier fa
vori des dames , préfère les pays à collines et à 
vallons, les b ruyè re s , les peti ts bois rocai l leux, 
les forêts d o n t le sol est r ecouver t d 'un cou r t 
gazon. 11 a beaucoup du genre d é v i e du cerf. Ses 
sens sont développés au m ê m e degré ; il lui cède 
à p e ine en rapidi té et en agil i té. Il en diffère dans 
ses m o u v e m e n t s : au t ro t , il lève les pat tes plus 
h a u t ; en pleine course , il ne sau te pas sur les 
qua t r e pat tes à la fois, à la man iè re des chèv re s ; 
il po r t e o r d i n a i r e m e n t la queue re levée , mais il 
la baisse quand il est ma lade . Son a l lure est gra
c i euse ; il t ro t te l égèrement , saute par -dessus des 
bar r iè res de 2 m è t r e s de h a u t , et n a g e t rès bien. 
Il se couche sur le vent re , j ama i s sur le flanc. En 
se baissant , il plie d 'abord ses m e m b r e s a n t é 
r ieurs ; q u a n d il se relève, il c o m m e n c e par 
é tendre ceux de de r r i è re . Son r é g i m e est le m ê m e 
q u e celui du cerf ; il ronge cependant beaucoup 
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plus les écorces d 'a rbre , et devient pa r ce fait 

t rès -nuis ib le . Ce qui a lieu de su rp r end re , c'est 

qu'il m a n g e parfois des plantes vénéneuses qui 

lui donnen t la mor t . Ainsi pér i t dans u n j a r d i n 

zoologique de Prusse tou t un t r oupeau de da ims , 

pour avoir mangé des champignons . 

Le da im reste fidèle à sa d e m e u r e . Il se r éun i t 

en t r o u p e a u x plus ou moins n o m b r e u x , qui se 

confondent au m o m e n t du ru t , p o u r se sépa re r 

ensuite ; en é té , les vieux mâles vivent dans la so

l i tude, les j eunes mâles se jo ignen t aux biches et 

aux faons. Au milieu d 'oc tobre , les vieux da ims 

che rchen t les t roupeaux , en é lo ignent les daguels 

et les j eunes mâles , qui se réun issen t alors en 

l i oupes peu n o m b r e u s e s , et re jo ignent la bande , 

une fois la saison du r u t passée. Duran t l e s a m o u r s , 

les da ims sont t rès-exci tés . Us b r a m e n t p e n d a n t 

la nu i t , se l ivrent en t r e eux des c o m b a t s acha r 

nés . Dans les jardins zoologiques, on ne peu t 

garder des mâles âgés de plus de trois ou qua t r e 

a n s ; ils deviennent t rop bata i l leurs , et en t ravent 

la mul t ip l icat ion. Un daim suffit d 'ord ina i re à h u i t 

b iches ; mais les daguefs sont déjà en é ta t de se 

r ep rodu i r e . Le r u t du re environ quinze j o u r s . 

La femelle por te hui t m o i s ; elle m e t bas en 

ju in , u n seul petit , r a remen t deux . Dans les p re 

miers jours qui suivent sa naissance, celui-c i es t 

sans défense ; sa m è r e doit le soigner et le p r o 

téger. Elle chasse les peti ts carnassiers en les 

frappant avec ses pat tes de devant ; q u a n t aux 

plus g rands , elle cour t l en temen t devant eux 

pour les at t i rer loin de l 'endroi t où son peti t est 

caché , puis elle fuit r ap idement , et revient à son 

anc i enne place après mille crochets et dé tour s . 

A l 'âge d e six mois, les saillies frontales se 

m o n t r e n t chez le j eune m â l e ; au mois de fé

vrier suivant , les buis a p p a r a i s s e n t ; au mo i s 

d 'août, ils sont dépouillés de leur peau , et ont 

une longueur de 14 cent . A ce m o m e n t , l 'a

nimal p rend le n o m de daguet. Dans le cours de 

la t ro is ième année , appara issent de peti ts a n -

douii lers d'oeil, et si l 'animal est bien nour r i , 

u n e ou deux ramifications obtuses , qu i a u g 

m e n t e n t l ' année suivante, se m o n t r e n t aussi. A 

l 'âge de cinq ans seu lementse manifeste l 'ernpau-

m u r e , qui a u g m e n t e d ' é t endue avec le temps e t 

dont le n o m h r e des p ro longements s 'accroît . Un 

bois de vieux daim pèse de 7 à 9 k i l og rammes . 

L ' an imal se n o m m e alors paumier; les j eunes 

daims sont dis t ingués par les n o m s de bête de se
conde, de troisième tête. Les paumie r s perdenL leur 

bois en mai , les daguets en ju in . D 'ord ina i re , les 

bois tombent l 'un après l ' au t re , à quelques jours 

d ' interval le . Huit jours après , les nouveaux bois 

c o m m e n c e n l à h a u s s e r ; ils sont recouver ts d 'une 

p e a u couver te de que lques poils j aunes , et ils 

son t t e l l ement sensibles que l ' an imal s 'écorche 

faci lement . E n août , le nouveau bois est com

p lè tement développé. 

La pisle du da im est plus po in tue en avant et 

p lus longue p ropor t ionne l l emen t q u e celle du 

cerf ; elle ressemble à celle d 'une chèvre , mais 

est bien plus m a r q u é e . 

C h a n g e . — On chasse le da im à la t r a q u e , ou 

à l'affût; d ' au t res fois on le poursu i t dans la 

forêt. Dans tous les cas, il faut agir avec une 

ex t rême p rudence , car c'est u n gibier des plus 

vigi lants . Le moyen le plus efficace pour l 'ap

p rocher est de m a r c h e r en se d iss imulant le plus 

possible, près de q u e l q u ' u n qui va chantan t ou 

sifllant. Le chasseur s 'arrê te à por tée de fusil, 

der r iè re u n t ronc d ' a rb re , un bu isson ; son com

pagnon con t i nue sa r o u t e toujours chan tan t et 

sifflant, j u squ ' à ce q u e le coup de feu ait retent i , 

« 11 m'es t u n e fois arr ivé, di t Dietr ich de 

"Winckell, de t r o m p e r des da ims , qu i paissaient 

dans un vaste t e r ra in découver t . Impossible de 

les aborder sans ê t re v u . Otant alors mon habit 

et m o n gilet , j e laissai m a chemise pendre 

c o m m e une blouse de voi tur ier par -dessus mes 

pan ta lons , et m 'avançai la ca rab ine à la main. 

Le gibier en m 'apercevan t p a r u t inqu ie t : j e fis 

un nouvel essai ; je t en ta i de m 'approche r en 

sautant et en d a n s a n t ; les daims firent plusieurs 

gambades , sans fuir, j u s q u ' à ce que j ' e n eusse 

aba t tu un d 'un coup de feu. » 

Si l 'on se me t sous le vent , on peu t assez faci

l emen t s 'approcher d 'un da im isolé et en train de 

pa î t re . Les chevaux et les voi tures n'effrayent 

d 'ordinaire pas ces a n i m a u x ; mais une fois qu'ils 

sont sous l ' impression d e l à c ra in te , ils fuient au 

mo ind re danger . 

Les Indiens , au rappor t de Samue l Hea rne ( l ) , 

emploienL p o u r la chasse du daim u n procédé 

par t icu l ie r , consistant en u n e sorte de t raque . 

« Lorsqu ' i l s veulent t r a q u e r le da im, di t - i l , ils 

c o m m e n c e n t par c h e r c h e r le sent ier le plus 

nouve l l ement ba t tu par un cer ta in n o m b r e de 

ces a n i m a u x . Us chois issent de préférence les 

sent iers qu i t raversent u n lac, u n e g rande rivière 

ou une pla ine inculte ; mais sur tout ceux qui 

avoisinent un bouque t de bois , afin d 'en extraire 

les ma té r i aux nécessaires à la cons t ruc t ion de 

leurs t r a q u e s . Ces t r aques consistent en une 

forte c lôture de palissades sans a u c u n e régula-

^i) S. Ucarne, Voyage à la baie d'Hudson et à l'Océan 

du N'jrd. Traduit de l'anglais, l'aiis, an VII, t. 11, p. 3V3. 
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r i t e , et de l ' é tendue qu' i l plaît aux chasseurs de 

leur donner . J ' en ai vu q u e l q u e s - u n e s qui n ' a 

vaient pas moins d 'un mil le de ci rconférence, et 

j 'ai appr is qu ' i l s 'en faisait d 'aut res plus consi

dérables. L ' en t r ée n 'es t pas p lus développée que 

celle d 'une por te o rd ina i re , et l ' in té r ieur est si 

entrecoupé de pet i ts c h e m i n s , q u e l 'on dirai t un 

labyrinthe. On t end au débouché de chacun de 

ces sent iers u n e sor te de collet p r a t i qué avec des 

courroies de peau de da im for tement t ressée. On 

at tache l 'un des bou t s à un arbre voisin, e t 
.dans le cas où il n e s'en t rouve pas d'assez fort, 

on y subs t i tue un pieu fixé en te r re et assez so

lide p o u r que le daim ne puisse pas l ' a r racher . 

« L ' e n c e i n t e formée , on enfonce une rangée 

de pieux dans la neige et de c h a q u e côté de la 

porte d ' en t r ée . Ces pieux s 'é tendent le long des 

part ies extér ieures du lac, de la rivière ou de la 

pla ine , et on a soin de les t en i r assez élevés p o u r 

que les da ims puissent les r e m a r q u e r . On les 

place o rd ina i r emen t à la dis tance dç quinze ou 

vingt verges les u n s des au t res , et de m a n i è r e à 

représenter en t re eux les deux côtés d ' un long 

angle aigu, qu i s 'élargi t à m e s u r e que les pieux 

s'éloignent de la por te de l 'enceinte , é lo igne-

ment porté quelquefois j u s q u ' à deux ou trois 

milles. La rou te du da im se t rouve alors néces

sairement au mil ieu des deux rangées de p ieux . 

« Les Indiens occupés à cel te chasse chois is

sent toujours p o u r l ' emp lacemen t de leur tente 

un site qui d o m i n e le sent ier p r inc ipa l . Lors 

qu'ils y découvren t u n daim, h o m m e s , femmes 

et enfants se glissent le long du lac ou de la r ivière 

à la faveur du bois . Pa rvenus près de l ' an imal , ils 

se monl ren t alors à découver t et m a r c h e n t vers 

l 'enceinte en fo rman t u n croissant . Le pauvre 

daim se voyant poursu iv i , et p renan t les deux 

rangées de p ieux p o u r une doub le ha ie de chas

seurs placés à l'effet de l ' empêcher de s ' échap

per par l 'un des côtés , s 'élance dans le sent ier 

du milieu et le pa rcou r t j u s q u ' à ce qu ' i l pénè t re 

dans l ' enceinte . Les Indiens s 'empressent alors 

de boucher l ' ent rée avec des b ranches d 'a rbres , 

qu' i ls ont eu soin de coupe r et qu ' i ls t i ennen t à 

la main . L ' an ima l ainsi r enfe rmé, les femmes et 

les enfants m o n t e n t la garde autour de l ' ence in te , 

pour veiller à ce q u e le da im n e fasse b r è c h e ou 

ne saute par-dessus les palissades. P e n d a n t ce 

temps , les h o m m e s s 'occupent à le tuer s'il est pris 

dans l 'un des pièges, ou à le poursu iv re à coups 

de flèches s'il est encore l ib re . 

« Cette chasse , si l 'on peut lui donne r ce n o m , 

est quelquefois si h e u r e u s e , qu 'e l le suffit, à 

nour r i r t ou t un hiver des familles ent ières . » 

C a p t i v i t é . —• Les da ims sont par fa i tement 

appropr iés p o u r les parcs et les j a rd ins zoolo

giques . Dans un hec t a re , on peu t t en i r soixante 

da ims , et en t u e r hu i t c h a q u e a n n é e . 

Ces a n i m a u x ne sont ni rusés ni m é c h a n t ; ils 

sont toujours gais , encl ins à j o u e r ; le mauvais 

t emps les r e n d inquie ts ; ils ga rden t le m ê m e ca

rac tè re en l iber té c o m m e en captivité, à laquel le 

ils se font t rès- fac i lement . Les j e u n e s faons , é le 

vés avec du lait de vache ou de chèvre , dev i en 

nen t t rès-pr ivés , et suivent l eur ma î t r e c o m m e 

u n ch ien . 

Le da im para î t b e a u c o u p a i m e r la m u s i q u e , 

et m ê m e le daim sauvage a p p r o c h e quand on 

sonne de la t r o m p e . 

Les mâles sont quelquefois m é c h a n t s à l 'épo

que du ru t , mais ils sont t rop faibles p o u r pou 

voir blesser gr ièvement l ' h o m m e . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — La peau molle et s o u 

ple d u da im est préférée à celle du cerf. La viande 

est t rès-bonne, su r tou t depuis le mois de ju i l le t 

j u s q u ' a u milieu de s e p t e m b r e ; p e n d a n t l ' époque 

du ru t , elle p rend u n e forte odeur de bouc ; 

aussi ne faut-il tuer aucun da im à ce m o m e n t . 

• L E S C E R F S — CERVUS. 

Bie Hirsche, The Stags. 

C a r a c t è r e s . — Chez les cerfs p r o p r e m e n t d i t s , 

les mâles seuls po r t en t un bois à andoui l le rs ar

rondis (fig. 247). P a r m i ceux-ci , il en est toujours 

au moins trois qui sont dir igés en a v a n t ; les a n -

Fig. 247. Bois de cerf. 

doui l lers d 'œil , les andoui l lers moyens exis tent 
tou jours ; les andoui l le rs de fer sont moins c o n s 
tants. Un p inceau de poils se t rouve au côté ex 
te rne du méta ta r se Les fossetles lacrymales sont 
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appa ren te s . Chez les vieux mâles , et plus r a r e 

m e n t chez les vieilles femelles, les canines sont 

p roéminen te s à la mâcho i re supé r i eu re . 

L E C E R F É L A P H E — CEIIVUS ELÂPHVS. 

Dos FAelhirsch ouRuthhirsch, das Edelwild ou Rothwild, 
TheStag ou lied Leer. 

C a r a c t è r e s . — L e c e r f é ïaphe (fig. 248)est l 'un 
des p lus beaux a n i m a u x de la famille des cervidés. 
Il es t fort e t é légant ; son por t est noble et fier. 

Il a plus de 2 B , 3 0 de l o n g ; sa queue mesu re 
15 cent. ; sa h a u t e u r , au ga r ro t , est de l m , 5 0 ; 
celle du sacrum est uu peu plus forte . La b i che 
est p lus pe t i te . Le cerf é laphe n e le cède en 
g randeu r qu 'au wapi t i et au cerf de P e r s e ; il 
dépasse tous ses au t res congénè re s . Il a le corps 
a l longé, les flancs r en t r é s , la po i t r ine la rge , les 
épaules sai l lantes , le dos dro i t et plat , le ga r ro t un 
peu élevé, le sac rum a r rond i , le cou long, mince , 
c o m p r i m é la té ra lement , la tê te longue , l 'occiput 
hau t et l a rge , le m u s e a u aminc i , le front p la t , 
r e n t r a n t en t r e les yeux, le dos du nez droi t , les 
lèvres non pendan te s , les yeux expressifs , de 
m o y e n n e g randeur , la pupi l le ovale, a l longée . Les 
fossettes lacrymales sont dir igées ob l iquemen t 
vers l 'angle de la bouche ; elles sont assez gran
des , et fo rment u n e cavité é t ro i te , a l longée , 
don t les parois séc rè t en t u n e masse gra isseuse , 
que l ' an imal expulse en se frot tant con t re les 
a rbres . 

Le bois du cerf est por té par u n e cour te saillie ; 
il est ramifié, droi t , à andoui l l e r s n o m b r e u x . 
La t ige se r ecou rbe d ' abord fo r tement en ar r iè re 
et eu dehor s ; pu i s , p lus h a u t , elle se r ecourbe 
l é g è r e m e n t en dedans , les ex t rémi tés des deux 
bois convergeant un peu l 'une vers l 'autre . Im
m é d i a t e m e n t au-dessus de la rac ine du nez, naî t 
de la par t ie an té r i eu re de la t ige , l 'andoui l ler 
d'œil qu i se dir ige en avant et en h a u t ; au-dessus 
de lui , l ' andoui l ler de fer est à peine u n peu 
moins long et moins é p a i s ; du mil ieu de la tige 
par t l ' andoui l ler moyen , et à l ' ex t rémi té , enfin, se 
forme l ' e m p a u m u r e , à andoui l le rs dirigés en 
avant , e t var ian t suivant l 'âge et l 'é tal de l ' an i 
ma l . La tige est a r r o n d i e , p a r c o u r u e de sillons 
long i tud inaux , les uns droi ts , les au t res s inueux , 
en t re lesquels se forment , à la base, des perles ou 
tubercu les al longés ou a r rond i s ou i r régul ie rs . 
Les ext rémités des andoui l lers sont lisses. 

Les j a m b e s sont de m o y e n n e longueur , m i n 
ces e t v igoureuses ; les doigts sont empr i sonnés 
dans des sabots dro i t s , minces et po in tus . La 
q u e u e est conique , aminc ie du bout . Le corps 

est r ecouver t d 'un duvet fin et de poils soyeux 

grossiers , assez lisses et épais . En é té , le poil est 

p lus r a r e et plus c o u r t ; en hiver , il est plus 

serré et p lus long ; il s 'allonge s u r t o u t beaucoup 

sous le c o u ; la lèvre supér i eu re por te t rois ran

gées de soies longues et minces ; des soies sem

blables sont au -dessus de l 'œil . 

La cou leur varie su ivant la saison, l 'âge et 

le sexe. E n hiver , les soies son t d 'un gris b r u n ; 

en été d ' un roux b r u n ; les poils du duvet sont 

d 'un gris c end ré , avec la po in te rousse . Les poils 

qui e n t o u r e n t la b o u c h e on t u n e te in te no i r e ; 

ceux du p o u r t o u r de l ' anus , sont de cou leur j au 

n â t r e . Les faons, dans les p r e m i e r s m o i s , sont 

r o u x - b r u n , avec des t aches b lanches . Les varia

t ions de couleur sont n o m b r e u s e s ; la robe est 

t an t ô t p lus no i re , t an tô t p lus fauve. Les cerfs 

tachés de blanc ou en t i è r emen t b lancs ne se 

v o i e n t q u e t r è s - r a r e m e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le CCI'f éla

p h e existe encore a u j o u r d ' h u i dans p re sque 

tou t e l 'Eu rope ( l ' ex t rême Nord excepté) et dans 

u n e g rande par t ie de l 'Asie. Sa l imi te septen

t r iona le est, en E u r o p e , le 65", en Asie, le 55" de 

la t i tude ; sa l imile mér id iona le est le Cau

case et les m o n t a g n e s de la Mandchour i e . Le 

cerf a c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i n u é dans les pays 

habi tés ; il en est, tels que la Suisse, u n e grande 

par t ie de l 'A l l emagne , d 'où il a c o m p l è t e m e n t 

d i sparu . Il est p lus abondan t en Po logne , en ' 

Galicie, en B o h ê m e , en Moravie , en Hongr ie , en 

Transylvanie , en Car in th ie , en Styrie et dans le 

Tyrol , et plus encore en Asie , s u r t o u t dans le 

Caucase, 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il préfère les 

m o n t a g n e s à la p la ine , et par -dessus tou t les 
vastes forêls composées p r i n c i p a l e m e n t d 'a rbres 
feuillus. Les cerfs s'y réunissent en t roupeaux 
p lus ou mo ins n o m b r e u x , suivant leur âge et 
leur s e x e ; les b iches , les faons, les daguets res
tent ensemble ; les mâles plus âgés forment de 
pet i tes t r o u p e s , et les vieux mâles vivent seuls , 
sauf au m o m e n t du r u t . E n hiver, les cerfs des
cenden t de la m o n t a g n e dans la plaine ; en é té , 
ils r e m o n t e n t j u s q u ' à la l imi te s u p é r i e u r e de la 
région moyenne . En généra l , cependan t , ils res
tent fidèles à leur d e m e u r e , t a n t qu ' i ls n 'y sont 
pas i n q u i é t é s ; ils ne la qu i t t en t qu 'à la saison 
des a m o u r s , au m o m e n t d e l à c h u t e des bois, ou 
lorsque la n o u r r i t u r e c o m m e n c e à leur m a n 
que r . En hiver , la neige les chasse dans la zone 
infér ieure des m o n t a g n e s , et leur bois encore 
m o u les force à se ten i r dans des buissons ou 
dans des l ieux où ils n e puissen t pas s 'accrocher 
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aux b r a n c h e s . Lorsque la forêt ne leur est p lus 

un asile sûr , ils pénè t ren t quelquefois dans les 

moissons. 

Le cerf rpste tou te la j o u r n é e couché dans son 

gîte ; le soir, il va che rche r sa n o u r r i t u r e , ce qu' i l 

fait, en été , plus tû t qu 'en hiver . Dans les pays où 

il se sait parfa i tement en sûre té , il paî t aussi 

pendan t le j o u r . Quand il qu i t te son lieu de 

repos , il va au t r o t ; le ma t in , il y r e t o u r n e 

l en tement , et m ô m e quand le soleil est levé, il 

reste encore que lque t emps dans les tai l l is ; la 

rosée lui est désagréable , et il aLLend qu'el le soit 

séchée . 

Tous les mouvemen t s du cerf sont légers , 

gracieux, élégants et nobles en m ê m e t emps . Il 

marche l e n t e m e n t ; il t rot te t r è s - r a p i d e m e n t , et 

court avec une vitesse p r e s q u e incroyable . Quand 

il t ro t te , il al longe le cou ; lorsqu ' i l ga lope , il le 

je t te en a r r i è re . Il fait, c o m m e en se j o u a n t , des 

bonds prodig ieux; il s u r m o n t e sans difficulté les 

plus grands obstacles, et t raverse sans hés i te r des 

fleuves, m ê m e des bras de m e r . 

Depuis les t emps anciens , toutes les a l lures 

du cerf sont bien connues . Le chasseur expér i 

menté reconnaî t à l ' inspection d 'une piste, si c 'est 

celle d 'un cerf ou d 'une b i c h e ; il peu t m ê m e 

dé t e rmine r d 'après elle l 'âge du cerf. Les indices 

sont dits jus tes , lorsqu' i ls sont infaillibles ; d 'après 

eux le chasseur j u g e le cerf. Les anc iens connais

saient soixante-douze s ignes , Dietr ich de W i n c -

kell croit q u ' o n peut les rédu i re à v ingt-sept . J e 

n 'en citerai que quelques-uns . L'amble provient de 

ce que, quand le cerf est gras , l ' emprein te du pied 

gauche et celle du pied droi t ne sont pas d i rec te

ment Tune der r iè re l ' au t re , mais l 'une à côté de 

l ' au t re . A l ' é tendue d u p a s , on reconna î t le pied 

de la b iche . Le pas sert aussi à d is t inguer le cerf 

de la b i c h e ; chez celle-ci les empre in tes sont 

moins distantes que chez ce lu i - l à ; si elles sont 

éloignées de plus de 82 cent . , elles peuvent p ro 

venir d 'un dix-cors. Le pas accessoire est l 'em

preinte des pieds de der r iè re à côté de celle 

des pieds de d e v a n t ; elle ind ique u n cerf 

gras . Dans le pas croisé, le pied de der r iè re 

se pose su r la place où reposai t le pied de de 

vant ; la biche n 'a j a m a i s cet te a l lure . La mar
que des soles se produi t quand les soles sont dé

veloppées aux qua t re p ieds . Les pistes se recou

vrent q u a n d le pied do der r iè re repose presque 

exac tement sur la t race d u pas de devant . Les 

pistes obtuses i n d i q u e n t les sabots o b t u s du cerf; 

ceux des biches sont plus po in tus . La comblète 
est u n peti t m o r c e a u de t e r re tombé des sabots 

où il s 'était a t taché par un temps h u m i d e . Sur 

le gazon, le cerf coupe les t iges , la b i che les 

broie. On note les feui l les , les b r ins d 'he rbe 

que l ' an imal avait en t re ses sabots et qui sont 

tombés sur u n sol plus sec ; la t race du cerf 

lorsqu' i l s'est levé de son gî te , e t c . On considère 

encore les t races aé r i ennes , que le bois du cerf 

a laissées aux b r anches . 

On voit par là combien les chasseurs obser

vent le cerf a t t e n t i v e m e n t ; car on peu t se figu

re r quel le expér ience il faut p o u r pouvoir re

connaî t re si les t races p rov iennen t d 'un cerf 

ou d 'une b iche . Ce serai t très-difficile pour que l 

qu 'un d ' i nexpé r imen té , q u a n d m ô m e il v ien

drai t de voir s i m u l t a n é m e n t les deux t races , de 

les dis t inguer que lques pas plus loin. 

Le cerf est a d m i r a b l e m e n t pourvu sous le rap

por t de l 'ouïe, d e la vue e t de l 'odora t , c o m m e 

les chasseurs ont eu bien des occasions de s'en 

convaincre . On croi t q u ' u n cerf peu t sent i r u n 

h o m m e à qua t re ou six cents pas , et j e n 'en 

dou te p lus ap rès avoir observé le r e n n e . Son 

ouïe est exce l l en te ; il en tend le mo ind re b ru i t 

qui se p rodu i t dans la forêt. Certains sons parais

sent le c h a r m e r ; on a ainsi r e m a r q u é que les 

sons d e l à t r o m p e , du c h a l u m e a u , de la flûte, 

l ' a t t i ra ient , ou du moins le faisaient res ter en 

place. 

Il est p robable q u e le cerf n 'est peu reux que 

pour avoir appr is par expér ience que l ' h o m m e 

est son ennemi le p lus r edou tab le . Dans les pays 

où on ne le chasse pas , il est t rès-confiant . Au 

P ra t e r de V ienne , il y a con t inue l l emen t des 

t roupeaux n o m b r e u x de ces superbes a n i m a u x ; 

ils se sont par fa i tement hab i tués à la foule des 

p r o m e n e u r s , et, c o m m e je m'en suis assuré moi-

m ê m e , ils laissent sans cra inte app roche r u n 

h o m m e ju squ ' à t r en te pas . Un d 'en t re eux étai t 

m ê m e devenu assez hardi pour s ' approcher des 

res tauran t s , p o u r cour i r ent re les tables et l écher 

la main des d a m e s ; c 'était sa façon de d e m a n d e r 

du sucre ou des gâ teaux . J a m a i s il n e fit de mal 

à qu i le traitait bien. Le t o u r m e n t a i t - o n , il 

mon t r a i t son b o i s ; ce cerf pé r i t d ' une man iè re 

fort m a l h e u r e u s e . Pa r un m o u v e m e n t maladro i t , 

il eut un andoui l le r pris dans le dossier d 'une 

chaise, et renversa , en voulant se dégager , la per

s o n n e . q u i occupa i t le s iège . La frayeur lui fit 

engager plus encore le b o i s ; i r r i t é , excité par ce 

fardeau, il couru t alors c o m m e fou dans les p r o 

menades , effarouchant les au t res cerfs, se p r é c i 

p i tan t sur les passants : c 'est au point qu ' on fut 

forcé de le tuer . 

Les cerfs sont souvent trôs-apprivoisés dans 

les parcs . « A Dessau, dit Dietr ich de Wincke l l , il 
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y a dans c h a c u n des deux parcs de so ixante -d ix à 

qua t re -v ing ts cerfs. Se sont- i ls éloignés p o u r paî

t r e , u n chasseur à cheval peu t faci lement les r a 

m e n e r . Quand on a mis du foin dans leurs r â 

te l iers , je té à te r re de l 'avoine ou des g lands , ils 

a r r iven t à l 'appel ; ils sont te l lement t ranqui l les 

que le chasseur , qu' i ls connaissent , peu t c i rcu ler 

a u t o u r d 'eux, en t o u c h e r m ô m e q u e l q u e s - u n s . 

C'est un spectacle c h a r m a n t pour les a m a t e u r s 

de la chasse . ' 

« Il en est a u t r e m e n t quand le cerf est en 

fermé dans un pet i t espace ou quand il est en 

r u t . La mo ind re chose l ' i r r i te , et il peu t devenir 

dange reux . Il fronce la lèvre supé r i eu re , son œil 

ét incelle ; il baisse sub i t emen t la tê te , dir ige 

la poin te des andoui l lers d'reil cont re son en

n e m i , et fond sur lui avec une rapidi té telle qu'il 

est bien difficile d ' échapper . Quoiqu ' i l arr ive 

r a r e m e n t q u ' u n cerf a t t aque son adversa i re , les 

faits de ce genre ne m a n q u e n t c e p e n d a n t pas , et 

l 'on en connaî t que lques exemples . Les anciens 

t ra i tés de chasse sont rempl is d 'his toires de 

cerfs qu i , sans a u c u n motif, ont a t t a q u é , blessé 

et m ê m e tué des pe rsonnes . « En 1637, r acon te 

von F l e m m i n g ( l ) , on nourr i ssa i t c h a q u e j o u r de 

la cuisine du châ teau de Har tens te in un j e u n e 

cerf et une pauvre fille. E n a u t o m n e , le cerf 

r e n c o n t r a la m a l h e u r e u s e enfant dans la forêt et 

la t ua . Il paya cet te ac t ion de sa vie et fut je té 

aux chiens . » 

Dans les j a rd ins zoologiques , où les cerfs p e r 

dent peu à peu leur t imid i t é , ils sont encore 

p lus d a n g e r e u x q u ' e n forêt. Lenz vit au Kal ten-

b^ rg , près de Cobourg, un cerf qui avait déjà tué 

deux enfants et qui se précipi ta i t sur son gardien 

m ê m e , lorsque celui-ci ne voulait pas lui donner 

à mange r . « Ce furieux q u a d r u p è d e , r acon te -

t-il, q u a n d je le vis, avait p e r d u son bois et 

n 'avait que des saillies encore m o l l e s ; il é ta i t 

donc peu dangereux . Je priai son gard ien de 

c h e r c h e r du fourrage , de me le passer pa r po i 

gnées dans la ma in g a u c h e , m a m a i n droi te 

é tan t a r m é e d 'un fort gou rd in . J e lui donnai à 

m a n g e r . Quand je ne lui en fournissais q u ' u n e 

poignée , il se recula i t c o m m e pour p r e n d r e un 

élan, fronçait m é c h a m m e n t le m u s e a u , me r e 

gardai t en louchan t d 'un air furieux, mais se 

re t i ra i t dès que j ' ag i ta i s mon b â t o n ; il revenai t 

ensuite pa i s ib lement quand j e lui tendais de 

nouveau de la n o u r r i t u r e . » 

A Gotha, un cerf apprivoisé, dans un accès de 

fureur , donna à son gardien qu'il sembla i t beau -

(1) Fleuiming, Drr rleuische Juger. 

coup a i m e r , un coup de corne dans l 'œil, qui 
péné t ra j u s q u ' a u cerveau : le ma lheu reux 
t o m b a m o r t du coup . A Po tsdam, u n cerf blanc 
apprivoisé t ua de m ê m e son gardien , auquel il 
mon t r a i t d 'o rd ina i re beaucoup d ' a t t achemen t . 
J e pour ra i s encore citer bien des exemples sem
blables . 

La b iche n 'a j ama i s de parei ls accès de m é 
c h a n c e t é ; son œil roux et ouvert est le fidèle mi-
r o i r d e ses sen t iments . Elle ne l e c è d e p a s en p r u 
dence au cerf, et c'est toujours u n e b iche qui 
condui t le t roupeau , m ê m e pendan t la période 
du ru t , j u s q u ' à ce q u e les vieux cerfs s'y soient 
jo in t s . 

Die t r ich d e Wincke l l a décr i t parfai tement 
la r ep roduc t ion du cerf; je ne puis mieux faire 
que de laisser pa r l e r ce vieux chasseur . 

« La saison du ru t , dit-il, c o m m e n c e en sep
t e m b r e et finit à la mi -oc tobre . 

« Déjà, à la fin d 'août , quand les cerfs sont 
très-gras, et très-forts, ils c o m m e n c e n t à être en 
r u t . Ils poussen t des cris agréables au chasseur, 
mais qui sont bien loin de flatter une oreille mu
sicale ; le cou leur en gonfle. Le cerf re tourne 
tou jours à l ' endroi t où il a été en r u t pour la pre
miè re fois, t an t que les bois n'y sont pas coupés, 
et qu ' i l n 'y est pas inquié té . C'est ce qu 'on ap
pelle des places de rut. Les biches se rassemblent 
aux environs par pet i ts t r o u p e a u x de six à 
douze tê tes et se cachen t , peut -ê t re par coque t 
te r ie . Le cerf t ro t te le nez à ter re , il flaire où le 
t roupeau a passé . Trouve- t - i l des d a g u e t s o u de 
jeunes mâles avec les biches , il les chasse et de 
vient le seul maî t re d u t roupeau , sur lequel il 
exerce son au to r i t é . Aucune des femelles ne 
peu t s 'écarter , m ê m e d 'une t renta ine de pas ; il 
les r éun i t à la place de ru t . 

« Malin et soir la forêt retenti t des cris des cerfs 
en ru t . A peine ceux-ci se donnen t - i l s le t emps de 
m a n g e r ou de se rafraîchir dans un ru isseau ou 
dans u n e m a r e voisine, où les b iches doiven les 
a c c o m p a g n e r . Des rivaux moins heu reux leur 
r é p o n d e n t par des cris d 'envie. Us ar r ivent , r é 
solus a t o u t braver , à conquér i r leurs compagnes 
pa r ruse ou pa r valeur. Mais à pe ine le cerf en 
aperçoit-il u n , qu ' i l se précipi te sur lui , les yeux 
bri l lants de ja lous ie . 

« Un comba t se l ivre, qui se t e r m i n e r a par la 
m o r t de l 'un des combat tan t s , et p eu t - ê t r e par 
celle des deux . Les cornes baissées, ils se p réc i 
p i ten t l 'un sur l ' au t re , ils s ' a t taquent , se défen
den t avec une agil i té su rp renan t e . La forêt r é 
sonne du choc de leurs hois ; m a l h e u r àce lu i qui 

i se découvre ! L ' au t r e s'élance et de l 'extrémité 
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de son andoui l le r d 'œil lui fait u n e b lessure . On 

a vu des cerfs qu i avaient en t re lacé leurs bois 

de telle façon qu ' i ls m o u r u r e n t sans pouvoir se 

dégager. Après l e u r mor t , tou te la force h u m a i n e 

fut m ê m e insuffisante p o u r séparer les bois sans 

couper les andoui l l e r s . Dans ces lu t tes , la vic

toire reste long temps indéc ise . Ce n 'est que com

p lè tement épuisé q u e le vaincu se re t i re : le vain

queur reste sur le c h a m p de bata i l le . L ' a m o u r 

des b iches , qu i assistent spec ta t r ices intéressées 

à ce c o m b a t e t à son issue, est le pr ix de la vic

toi re . 

a Mais souvent il arr ive que de j eunes cerfs 

profitent de la batai l le pour j ou i r que lques in

stants des droi ts du va inqueur . 

« La b iche n ' es t pas un modè le de fidélité. 

Elle c h e r c h e à se d é d o m m a g e r tant qu 'e l le peut 

du j o u g que lui imposen t les capr ices j a loux de 

son m a î t r e . On lui a a t t r i bué t rop de r e t e n u e ; 

B R E H M . 

on a di t qu 'e l le se séparai t insens ib lement du 
cerf dès qu 'e l le étai t p l e i n e ; de nouvel les obser 
vations ont d é m o n t r é le con t r a i r e . 

« La b iche por te de q u a r a n t e à q u a r a n t e et 
une semaines . Suivant qu'el le a été fécondée au 
c o m m e n c e m e n t o u à la fin de la pér iode du ru t , 
elle m e t bas à la fin de mai ou en j u i n . Elle a un 
faon par por tée , r a r e m e n t d e u x . 

« Au m o m e n t de la mise bas , elle c h e r c h e du 
repos et de la sol i tude dans les fourrés . Les faon* 
sont faibles dans les trois p r emie r s j o u r s de leur 
vie ; ils n e peuven t bouger d é p l a c e , et se laissent 
p rendre à la m a i n . 

« P e n d a n t ce t e m p s , la m è r e les qu i t t e peu ; 
m ê m e lorsqu 'e l le est effrayée, elle ne s 'é loigne 
qu ' au tan t qu' i l faut pour fuir le dange r . Elle a t 
te in t son b u t avec b e a u c o u p d 'adresse , s u r t o u t 
si c'est un chien ou un carnass ier qui se m o n t r e . 
Malgré sa t imidi té hab i tue l le , elle ne s 'éloigne 
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que l en temen t , d é t o u r n e et t r o m p e ainsi l 'en
nemi en a t t i ran t su r elle son a t ten t ion . A pe ine 
celui-ci est-il éloigné de son faon, qu 'el le r e 
t ou rne en tou t e hâ te à l ' endro i t où elle l'a laissé. 

Quand le faon a une semaine , on c h e r c h e r a i t 
en vain à le p r e n d r e sans fdet. Il suit pa r tou t sa 
m è r e , et se tapit dans les hau tes he rbes dès que 
celle-ci pousse un cri d'effroi ou frappe for te
m e n t le sol de ses pieds de devant . Il tet te j u s 
q u ' à la saison d u r u t su ivan t e ; sa m è r e lui a p 
p r e n d à t rouvei sa n o u r r i t u r e dans la forêt. » 

La j eune b iche est adul te à l 'âge de trois a n s ; 
le m â l e , au con t ra i re , doit ê t re p lus âgé avant 
d 'avoir tous les droi ts à la d o m i n a t i o n . A sept 
m o i s , ses bois commencen t , à pousser , et se r e 
nouvel lent c h a q u e année . J e crois instruct i f d 'en
visager r a p i d e m e n t toutes les m é t a m o r p h o s e s 
par lesquelles passe le cerf; je p r end ra i pour 
guide Blasius , qu i a t rai té cet te ques t ion a u 
point de vue scientif ique. 

Moins encore chez le cerf que chez le b r o q u a r t , 
on peu t se servir du n o m b r e des andoui l l e r s pour 
é tabl i r l 'âge de l ' animal . Cependant , ma lg ré cer
taines i r régular i tés dans le déve loppement suc
cessif des andoui l lers , quo ique parfois le nouveau 
bois en offre moins que le bois p r écéden t , il y a 
u n e série de p h é n o m è n e s de déve loppement qu i 
concordent assez bien avec le n o m h r e des an
doui l lers . Mais la forme généra le du bois et la 
posit ion des andoui l le rs sont plus impor tan tes 
que leur n o m b r e . Ceux-là seuls sont dé te rminat i f s 
de l'âge qui na issent d i r ec t emen t de la tige prin
cipale ; les au t res ramifications peuvent être r a p 
por tées à des modifications fortui tes , non essen
tielles de la loi de déve loppement . 

La tige pr inc ipa le n ' a d 'abord q u ' u n e seule 
c o u r b u r e , faible et u n i f o r m e ; puis elle se r e 
courbe b r u s q u e m e n t en ar r iè re au point d 'origine 
de l 'andoui l ler moyen , la pointe res tan t toujours 
dir igée en dedans . Une seconde inflexion en 
a r r iè re se mon t r e dans l ' e m p a u m u r e d u douze-
cors, vers la r a c i n e ; u n e t ro i s ième, chez le qua
to rze -cors , et une qua t r i ème , chez le vingt-cors , 
l ' ex t rémité se d i r igeant en d e d a n s . Chacune de 
ces inflexions persiste u l t é r i e u r e m e n t . 

Les andoui l le rs d 'œil subissent aussi des m o 
difications. D 'abord assez élevés, ils s ' insèrent 
de plus en p lus près de la rac ine d u bois . Us se 
dé t achen t d ' abord à angle a igu de la t ige pr in 
cipale, et peu à peu cet angle s 'ouvre davantage . 
Les andoui l le rs moyen, de fer, l ' e m p a u m u r e 
éprouvent aussi des c h a n g e m e n t s . 

Le dague l a une t ige é lancée , divisée, à cour
b u r e uniforme dir igée en a r r iè re , sans a u c u n e 

inflexion ; la poin te se por te en dedans . Le 
cerf, à la p r e m i è r e tê te , a des andoui l le rs d'œil 
faibles, a scendan t s , insérés loin de la tê te . Chez 
les six-cors, la t ige pr inc ipa le est r ecourbée , 
mais p résen te en son mi l ieu une inflexion brus
que ; ses deux moi t iés fo rment des courbes su 
bo rdonnées , t ou rnées en a r r i è r e ; de l 'angle naî t 
l ' andou i l l e rmoyen , f a ib lementdéve loppé , e t l ' a n -
doui l ler d 'œi l a descendu . L 'andoui l le r moyen 
peu t m a n q u e r a l 'un des bois ou à tous les d e u x ; 
on a alors la forme d 'un six-cors, mais qui , p o u r 
le chasseur , sera encore cerf à la p remiè re tête . 
Si les andoui l le rs d 'œi l m a n q u e n t aussi , ce sera 
un d a g u e t e n appa rence , mais un six-cors d 'après 
la forme du bois . Cftez le hu i t - cors , u n e en -
fourchure t e rmina l e se m o n t r e aux andoui l lers 
d'œil et m o y e n , qu i sont plus forts et dirigés plus 
ver t i ca lement . Dans ces cas encore , les a n d o u i l 
lers peuven t n ' ê t r e qu ' ind iqués par des angles , 
et on a u r a affaire à un bois ayan t la forme géné
rale de celui du hu i t -cors , et n ' é t an t pour le 
chasseur que celui d 'un six-cors. Chez le dix-
cors appara î t l ' andoui l le r de fer, ou second an -
douil ler d'oeil, qu i peut encore ê t re remplacé par 
u n e saillie a iguë de la t ige p r inc ipa le . Le dix-
cors ressemblera à un hu i t - co r s , ou à un six-cors 
si l ' enfourchure ex te rne disparaî t ; à un cerf à 
une p remière tête si l 'andoui l ler moyen est aussi 
r u d i m e n t a i r e . Chez le douze-cors , l ' e m p a u m u r e 
a p p a r a î t ; la t ige p r inc ipa le fait un angle en ar
r iè re , la poin te se t o u r n e en dedans . Les andoui l 
lers n 'ont plus toutes leurs ex t rémi tés dans un 
m ê m e plan ; l ' ex t rémité de la t ige pr incipale en 
est déviée. Elle naî t au m ê m e po in t de la moit ié 
supér ieure de la tige pr inc ipale avec les deux 
ext rémi tés de l ' enfourchure ; c'est ce qui dé te r 
mine l 'aspect de l ' e m p a u m u r e . Dans ce cas en
core , il peu t y avoir des a r rê t s de développement . 
Les andoui l le rs de fer m a n q u a n t le plus souvent, 
on a alors des dix-cors, qu i sont en réal i té des 
douze-cors . L 'andoui l ler externe de l ' enfourchure 
peu t m a n q u e r et le bois paraî t alors se t e rminer par 
u n e seule en fourchure . Il est r a r e de voir l 'arrêt 
de déve loppement aller p lus loin, et des douze-
cors para î t re des s ix-cors . Chez le quatorze-cors , 
l ' ex t rémité du bois dir igée en a r r iè re forme une 
e n f o u r c h u r e ; il y a donc une seconde enfour
chure en a r r iè re et au-dessus de la p r e m i è r e ; cette 
double enfourchure caractér ise le qua to rze -cors , 
m ê m e les andoui l le rs de fer peuvent disparaî tre 
et le faire ressembler à un douze-cors . Dans l 'em
p a u m u r e d u seize-cors, la tige pr incipale se r e 
courbe en a r r i è re , au delà de la doub le enfour
c h u r e , et son ex t rémi té se dir ige en dedans , Chez 
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le d ix -hu i t -cors , il se forme une nouvelle enfour-

chure ; il y en a donc t ro is , co ïnc idant avec une 

double courbure de la t ige pr inc ipa le . Chez le 

v ingt-cors , la t ige pr inc ipale fait une nouvelle 

intlexion en a r r i è r e , l ' e m p a u m u r e c o m p r e n d 

donc sept andoui l lers et trois inflexions. Chez le 

vingt-deux-cors, il y a q u a t r e enfourebures l 'une 

derrière l ' au t re , et trois inflexions de la t ige 

pr incipale . 

Ces détails n o u s m o n t r e n t quel est le dévelop

pement ou plan normal des bois, et le r appor t 

qu'il y a en t re sa forme et le n o m b r e des andoui l 

lers. On voit que la p remiè re est le carac tère 

principal, d o m i n a t e u r ; le second n 'est que le ca

ractère subo rdonné . Tous les écar t s sont acces

soires pour le na tu ra l i s t e , m ô m e les divisions 

des andoui l le rs ; elles peuvent a t t e ind re n ' i m 

porte lequel de ces andoui l lers et se c o n t i n u e r à 

l'infini. On en voit des exemples assez f réquents 

dans l ' e m p a u m u r e des vieux cerfs, et su r tou t dans 

leurs andoui l le rs moyens . 11 en résulLe que le 

naturaliste a t t ache bien peu d ' i m p o r t a n c e au 

n o m b r e considérable des andoui l le rs de ce r t a ins 

bois, au fameux soixante-six-cors de Mor i tzburg , 

que l 'électeur F rédé r i c III t ua en 1696, près de 

Furstenvvald. Il est r a re de t rouver p lus de vingt 

andouil lers n o r m a u x . P r e s q u e c h a q u e collec

tion un peu considérable r en fe rme un bois de 

dix-hui l-cors , e t l 'on arrive assez souvent à voir 

des cerfs seize cors en vie. L o r s q u ' u n cerf est 

bien nour r i , il p eu t se faire q u e le n o m b r e de 

ses andouil lers monte b r u s q u e m e n t de six à d i x ; 

il arrive p lus souvent encore que le nouveau 

bois a le m ê m e n o m b r e d 'andoui l le rs , ou m ê m e 

moins que le bois anc ien . Mais , de ce côté , le 

dix-cors forme une l imite . Un cerf qui a eu une 

e m p a u m u r e n 'a j a m a i s moins de dix cornes . 

Il est r e m a r q u a b l e q u ' u n cerf en bonne san té 

a, chaque année , la m ê m e forme, la m ê m e dispo

sition de bois que l 'année p récéden te . Si ce bois 

est se r ré , écar té , dirigé en avant ou en ar r iè re , 

il le redevient les au t res années ; si un andoui l ler 

présente une cou rbu re par t icu l iè re , elle se r ep ro 

duit à c h a q u e fois. 11 est des chasseurs qui 

croient que ces par t icu lar i tés sont hérédi ta i res , 

et ils disent pouvoir reconna î t re cer taines fa

milles de cerfs à la forme du bois . Le mil ieu où 

vit l ' an imal exerce sur cet te forme u n e influence 

incontes table . Les cerfs des îles du D a n u b e , quoi

que peu v igoureux , ont des andoui l le rs t rès-

n o m b r e u x ; il n 'es t pas r a r e de voir pa rmi eux 

des v ing t -qua t r e cors , e t c e p e n d a n t ces bois 

sont moins lourds q u e ceux des cerfs des m o n 

tagnes. 

Le poids d 'un bois de cerf est t rès-var iable : 

il n 'es t q u e de 7 à 9 k i logrammes chez les a n i 

maux faibles ; il est de 16 à 18, chez les plus vi

goureux . 

Le cerf a p o u r e n n e m i s na ture ls le loup , le lynx, 

le g louton et plus r a r e m e n t l 'ours . Le loup et le 

lynx sont pour lui les plus d a n g e r e u x ; le p r e 

m i e r suit en m e u t e s le cerf p a r les t emps de 

ne ige , et l 'épuisé ; le second s 'élance sur son dos 

à l ' improviste du h a u t d 'une b r a n c h e d ' a rb re . 

C h a s s e . — Mais l 'ennemi le plus redoutable 

pour le cerf, c'est sans contredi t l ' h o m m e , b ien 

que m a i n t e n a n t il ne poursu ive p lus ce gibier 

avec la m ê m e a r d e u r qu 'autrefois . J e crois pou 

voir passer sous si lence l 'histoire de l â c h a s s e au 

cerf ; sa descript ion nous en t ra îne ra i t t rop loin. 

D'ai l leurs, c e n o b l e plaisir, j e le r épè t e , e s l au jou r -

d'hui bien res t re in t , et la p lupar t des chasseurs de 

profession n 'on t j ama i s tué de cerf, le cerf é tan t 

un gibier réservé aux grands de ce m o n d e . Dans 

bien des endroi ts , la mor t d ' un cerf est u n évé

n e m e n t ; les j o u r n a u x en par len t . Ce devait ê t re 

un beau t e m p s q u e celui où les hab i tan t s seuls 

avaient en t r e leurs mains la vieille ca rab ine alle

m a n d e ! On se met ta i t en chasse avec g rande 

p o m p e . Quelle jo ie quand l 'un ou l ' au t re des ti

r eu r s du d i m a n c h e ou des chasseurs encore 

inexpér imentés commet la i t q u e l q u e faute , et r e 

cevait en expiation une charge de trois livres ; 

quand celui qu i avait été convaincu d'avoir été 

la cause d 'un acc ident , devait rendre son couteau 

de chasse, se couche r en travers sur le cadavre du 

cerf, et recevoir d 'un chasseur de h a u t r ang trois 

coups de plat de lame de cou teau , avec ces mots : 

« Voici pour mon pr ince et se igneur ; voici p o u r 

le chevalier, le cavalier et le valet ; voici p o u r 

le noble droi t de chasse ; » quand les chasseurs 

env i ronnants sonnaien t j oyeusemen t de la 

t rompe , et q u e le coupable devai t encore faire 

des r e m e r c i e m e n t s 1 Ce t emps est passé et p o u r 

tou jours . On a fini de chasser en A l l emagne . 

Dans les au t re s pays, les grands propr ié ta i res se 

sont efforcés d ' in t rodui re chez eux ce plaisir n o 

ble et viril ; ils n ont pas la gaieté a l l emande , ils 

n 'on t pu a p p r e n d r e à leurs c o m p a g n o n s l 'espri t 

et le sel a l l e m a n d s ; leurs essais ont été infruc

tueux . Les g randes chasses à c o u r r e e t au t res , s o a t 

des invent ions é t rangères ; on le r econna î t r a fa

c i l ement à l eur type si en désaccord avec l 'es

pri t g e r m a n i q u e . Nos pères ne se servaient que 

de la carabine pour tuer le cerf. 

C a p t i v i t é . — Les cerfs pr is j eunes se fami

l iar isent bien vite. Les b iches sont toujours char

mantes et obéissantes ; les cerfs, par con t re , de -
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•viennent méchan t s en vieillissant, et dangereux 

pour les personnes qui les app rochen t . 

On a plusieurs fois che rché à les apprivoiser . 

Auguste II, de Pologne , at telai t à sa voi ture 

en 1 7 3 9 hu i t cerfs privés ; les ducs de Deux-

Pon t s et de Meiningen avaient des at te lages de 

cerfs blancs . Le cerf a le dos t rop faible pour 

qu ' on puisse en Taire u n e b o t e de selle. On réussi t 

à lui app rend re toutes sortes de tours d 'adresse ; 

les sa l t imbanques m o n t r e n t parfois de ces cerfs 

dressés. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les dégâ ts q u e cause 

le cerf sont loin d 'ê t re compensés par l 'uti l i té 

dont cet an imal est pour 1 h o m m e , (l'est ce qui 

fait qu'il a été dé t ru i t dans b e a u c o u p de localités. 

Quelque élevé que soit le prix de sa cha i r , de sa 

peau , de son bois ; que lque plaisir que l 'on t rou

ve à le chasser , le cerf sera tou jours plus nu i 

sible qu 'u l i le . C'est un animal qu ' on n e saurai t 

conserver dans les forêts b ien en t re tenues . 

Autrefois, toutes les par t ies du cerf é ta ient des 

a l iments à la supers t i t ion . Les poils, les glandes 

lacrymales , les intes t ins , le sang, les par t ies gé

ni ta les , les bézoards , les e x c r é m e n t s eux-mêmes , 

é ta ient r ega rdés c o m m e des m é d i c a m e n t s t rès -

efficaces p o u r tel le et te l le maladie . Avec les 

pinces , on faisait des bagues pour préserver des 

c rampes , et les chasseurs por ta ien t c o m m e a m u 

lettes des dents de cerfs enchâssées dans l'or et 

l 'a rgent . 

M a l a d i e s . — Le cerf est, c o m m e le r enne , 

t ou rmen té par cer taines espèces de taons , qui 

pondent leurs œufs dans sa peau ; les larves qui 

en naissent la t ranspercen t p resque complè te 

m e n t . Une sorte de pou qui se loge dans le pe

lage, les mouches , les cousins font aussi beau

coup souffrir cet an imal . P o u r leur échapper , il 

se t ient des heures entières dans l ' eau. 

Il est en oul re exposé à p lus ieurs maladies . Le 

sang de ra te frappe les cerfs ép izoo t iquement ; 

Ja gangrène du Foie, la dyssenter ie , la carie des 

dents , la phthis ie causen t dans leurs t r oupeaux 

de grands ravages; et dans les mauvaises années , 

13s cerfs périssent souvent sans cause connue . 

L E C E R F D E B A R B A R I E — CE11VVS BARBARUS. 

C a r a c t è r e s . — Quelques natural is tes ont dé

crit c o m m e espèce dis t incle du p récéden t , un 
cerf qui en est très-voisin, mais qui n ' a ordinai
r e m e n t q u ' u n seul andoui l ler hasi la i re . 

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

nord-ouest de l 'Afrique, n o t a m m e n t les forêts d u 
pays de T u n i s , l e cercle de Bone en Algér ie , 
celui de la Calle et les environs de Tebessa. 

Il doit y être assez c o m m u n , car ses bois don

nen t lieu à un c o m m e r c e d ' expor ta t ion assez 

i m p o r t a n t . 

L E C E R F D E W A L L I C H — CERVVS WALL1CIIU 

C a r a c t è r e s . — Malgré sa grande affinité avec 

le cerf é laphe , le cerf de Wal l i ch ou du Bengale 

en diffère par sa plus hau t e s ta ture et par une cri

n iè re plus longue . Ses bo is , écartés sur les côtés, 

se renversent en ar r iè re après les p remie r s an-

doui l lers , p o u r se dir iger vert icalement." 

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

Wall ich rep résen te le cerf é laphe dans les plai
nes du Népaul . 

L E C E R F W A P I T I — CERVVS CANADENSIS. 

Der Wapiti, The Wapiti. 

C a r a c t è r e s . — Le wapi t i des América ins du 

Nord est le plus grand des cerfs p r o p r e m e n t dits. 

Il n 'a pas moins de l m , 5 0 au gar ro t , et ses bois 

on t 1 m è t r e de long. Ceux-ci ont un double an

douil ler bas i la i re . 

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

l 'Amér ique septent r iona le pour pa t r ie . 

L E S R É C U R V E S — RECURVUS. 

Die Barasinga. 

C a r a c t è r e s . — L'espèce s u r laquel le Hodgson 

a établ i ce petit g roupe a pour carac tè res géné

r iques des bois dont la c o u r b u r e an té r i eu re est 

t r è s - p r o n o n c é e ; qui m a n q u e n t d ' andou i l l e rmé

dian, et n 'on t à la base q u ' u n seul andouil ler 

dirigé en avant . 

L E R É C U R V E D E D U V A U C E L — RECURVUS 

DUVAUCELLI1. 

Dtr Barasinya. 

C a r a c t è r e s . — C e t t e espèce , vu lga i rement con
n u e i s u r le cont inent indien sous le n o m de èa-
rasinga, est grande et é lancée ; sa tête es"t re la t i 
vemen t c o u r t e , son museau po in tu , de forme 
pyramida le . El le a les oreilles g randes et très-
larges, les yeux g rands e t beaux , les j ambes hau
tes et v igoureuses , la queue à peu près longue 
c o m m e celle du da im . Son bois se dis t ingue par 
sa la rgeur et ses ramificat ions nombreuses : il res
semble un peu à celui de l 'é lan, sans présenter 
cependant d ' e m p a u m u r e s pare i l les . La t ige se di
rige i m m é d i a t e m e n l e n h a u t e t e n dedans , t rès-peu 
en a r r iè re . Près de sa base , naî t l ' andoui l ler d 'œil , 
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long, fort, dir igé en avant , en h a u t et en dehors . 

Dans son de rn ie r t iers , elle se divise en deux 

b ranches p re sque égales, qui se divisent à leur 

tour . La pos té r ieure , qui con t inue la t ige p r i n 

cipale, forme la c ime ; elle por te des ramif ica

tions fortes et nombreuses , d i r igées en h a u t e t 

en ar r ié re , et deux andoui l le rs accessoires di r i 

gés d i r ec t emen t en a r r i é re . La b r a n c h e a n t é 

r ieure s'incline en dehor s , en h a u t et en avant, 

êt se divise en deux r a m e a u x , l 'un s imple , l ' au

tre subidvisé, et se dir igeant en avant , en bas 

et en dedans . Te l est le bois d 'un cerf de qua t re 

ans, qui , en t e rmes de chasse , serait un qua lorze-

cors. 

Le pelage est serré et abondant , les poils sont 

longs et fins, mais de longueur inéga le , ce qui 

l'ait pa ra î t r e le pe lage hér issé . Les oreil les sont 

recouvertes de poils cour ts et égaux en d e h o r s , 

longs, inégaux , p re sque crépus en dedans . Les 

poils du corps sont d 'un gris b r u n foncé à la ra

cine, puis d 'un b r u n doré , plus foncé à la po in te . 

Le pelage d'été est b r u n - r o u x do ré , passant au 

gris et au j aune sous le ven t re , où les poils 

sont gris et j a u n e clair . Le long du dos est u n e 

large bande d 'un b r u n foncé, qui recouvre la 

plus grande par t ie de la q u e u e , et est l imi tée p a r 

une rangée de peti tes t aches d 'un jaune doré . Le 

front et le dos du m u s e a u sont d 'un b r u n r o u x , 

mouche té de doré ; la tête et les côtés du mu

seau sont gris ; la face supér i eu re du m u s e a u , le 

men ton , la gorge d 'un b lanc gr isât re . Derr ière 

le m u s e a u n u se t rouve u n e large bande b r u n 

foncé, qui se pro longe sur la lèvre in fé r i eu re . 

Une seconde b a n d e , moins b ien m a r q u é e , va d 'un 

œil à l 'autre. Le museau et les yeux sont en tou

rés de soies longues et ra ides . Les oreilles sont 

brunes , à bord foncé, avec la base d 'un b lanc 

j aune ; il en est de m ê m e à la face in t e rne . Le 

ventre et les cuisses en dedans sont j aunâ t r e s , les 

avant-bras d 'un gris b run , la rac ine des pieds 

gris-fauve clair ; aux m e m b r e s de der r iè re , les 

jambes sont p lus foncées q u e les cuisses. Les sa

bots sont g rands et suscept ibles de s 'élargir con

s idérablement . 

Cuvier d é t e r m i n a le p r emie r cet an imal d'a

près des bois qui lui furent envoyés ; plus ta rd , 

on en reçu t des peaux , et dans ces derniers 

temps, s eu l emen t , on pu t voir des barasingas vi

vants. Le v icomte de Derby, qui possède u n des 

ja rd ins zoologiques les plus r iches , fut le pre

mier à en avoir ; plus t a rd , il y en eut à Londres , 

et ma in tenan t on en trouve dans p lus ieurs éta

bl issements . Le Ja rd in zoologique de H a m b o u r g 

en possède un qui a été envoyé d i r ec t emen t de 

S iam. H vint c o m m e dague t , mais" po r t an t déjà 

u n bois semblab le à celui d 'un cerf à p r e m i è r e 

tè te ; les p remiè re s ramif icat ions se m o n t r a i e n t . 

Ce bois t o m b a en février et fut r emp lacé par u n 

au t re à qua torze andoui l le rs , avec andoui l lers 

d 'œi l , et deux enfourchures t e rmina l e s égale

m e n t développées . Le bois suivant ne différa de 

celui-ci que par sa force : le n o m b r e de ses an

doui l lers res ta le m ê m e . 

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

a n i m a l , d ' après des r ense ignemen t s a u t h e n t i 
ques , vit dans l ' Inde , pa r t i cu l i è r emen t au N é -
p a u l . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •— J ' i gno re si 

l 'espèce r e c h e r c h e d e préfé rence la m o n t a g n e 

ou la p la ine ; je n e sais pas non plus quel le est 

l ' époque du ru t et de la mise b a s ; d 'après l 'épo

que de la chu t e des bois , je p r é s u m e qu 'e l le es t 

la m ê m e que celle du cerf. 

C a p t i v i t é . — D'après mes observat ions, j e 

crois que le r écu rve de Duvaucel s 'accl imatera i t 

pa r fa i t ement chez nous . Il semble s 'accom

m o d e r t r ès -b ien de not re c l imat , et c'est u n 

êt re c h a r m a n t , qui pour ra i t devenir u n des 

plus b e a u x o r n e m e n t s de nos parcs et de nos 

forê ts . Son po r t est fier et p rovoca teur , sa dé

m a r c h e é légante , il a l 'air plus vif que les au t re s 

cervidés . 

Notre baras inga est u n gai c o m p a g n o n . Il vit 

dans les mei l l eurs r appor t s avec son gardien , 

arr ive q u a n d on l 'appel le par son n o m ; mais il 

saisit chaque occasion qu i se p résen te p o u r don

ner un coup de co rne , pa r m a n i è r e de j eu plus que 

par m é c h a n c e t é . Il provoque les au t res cerfs , 

m ê m e les plus forts ; leur livre des comba t s à 

travers les ba r reaux de l 'enceinte. Il p rovoqua i t , 

t o u r m e n t a i t sans re lâche u n cerf b lanc , u n géan t 

à côté de l u i ; nous fûmes obligés de l 'en éloi 

gner . Sa voix est u n bê lement cour t , assez fort, 

r essemblan t assez à celui d ' une j e u n e chèvre 

effrayée. Différent en cela des aut res cervidés, 

le baras inga crie en toute saison, et l 'on dirai t 

qu'il ne crie que pour se d is t ra i re . Il r épond r é 

gul iè rement quand on l 'appel le . 

L E S A X I S - AXIS. 

Lie Axis, The Axis. 

C a r a c t è r e s . — Les axis ont le bois pourvu 
d 'un andoui l ler p lus ou moins basi laire , s imple , 
et d 'un second andoui l ler t an tô t an téro -interne , 
tantôt pos té r ieur et r a p p r o c h é du s o m m e t de la 
perche qu'i l b i fu rque . Les mâles n 'on t pas de 
c a n i n e s ; le l a rmie r m a n q u e ou se manifeste peu . 
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L e u r robe est g é n é r a l e m e n t t ache tée de b l a n c ; 

ils n ' on t po in t de poils fo rmant u n fanon sous la 

g o r g e ; enfin, leur tai l le est m é d i o c r e et m ô m e 

pe t i t e . 

Nous nous bo rne rons à faire l 'his toire du type 

d u genre et d 'une d e u x i è m e espèce qu 'on en a 

dé tachée p o u r en faire un genre à par t . 

L ' A X I S T A C H E T É — AXIS MACULAT A. 

Der indische Axis, The Axis Deer. 

C a r a c t è r e s . — Rela t ivement à son pe lage , l 'axis 

(fig. 249) est le plus b e a u de tous les cervidés. Il 

a i e corps a l longé, mais bas , ce qui le fait pa ra î 

t re plus r amassé qu'i l ne l'est r é e l l e m e n t ; le cou 

gros ; la tête cour te , r égu l iè re , se confondant 

insens ib lement avec u n m u s e a u c o u r t et mince ; 

les oreil les de m o y e n n e longueur , en fer de lance , 

m i n c e s , à peine poi lues à leur face i n t e r n e ; la 

q u e u e assez longue , a r r o n d i e , à pe ine plus large 

qu 'épa i sse . Son bois est en forme de lyre. A 

par t i r de sa rac ine , il se r ecou rbe en a r r i è re , en 

dehors et en h a u t . L 'andoui l l e r d'oeil na î t i m m é 

d ia t emen t a u - d e s s u s de la tê te , et se dir ige en 

avan t , en h a u t et en d e h o r s ; l ' enfourchure se 

m o n t r e environ au mi l ieu de la t ige, et s ' incl ine 

en h a u t et u n peu en a r r i è r e . 

Son pe lage est d 'un joli gris r o u x ; la ra ie du 

dos est foncée, p r e s q u e no i re au g a r r o t ; la gor 

ge, le v e n t r e , la face in te rne des j a m b e s sont 

d 'un b l a n c j a u n â t r e , la face ex te rne est d ' un 

j aune b r u n . De c h a q u e côté se m o n t r e n t sept 

r angées de t aches b lanches i r régu l iè res . Celles de 

la r angée inférieure sont serrées les unes con t re 

les au t r e s , de m a n i è r e à fo rmer une bande p re s 

q u e con t inue . La tê te et les côtés d u cou sont 

un i fo rmes . Une bande foncée en forme de fer à 

cheval , à convexité an t é r i eu re , va d 'un œil à 

l ' a u t r e ; le mi l ieu d u front est p lus sombre . La 

bande b r u n e est séparée du m u s e a u par une t a che 

j a u n e t r i angu la i re . La q u e u e est d 'un b r u n clair 

en dehor s , b l anche à sa face i n t e r n e . La face 

in te rne des cuisses est b l a n c h e . Les oreil les sont 

d 'un gris b r u n en dehor s , p lus clair à la rac ine 

qu ' en l eu r mi l i eu . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'axis est 

c o m m u n dans toutes les plaines des Indes or ien

tales et des îles avois inantes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P e n d a n t le 

j ou r , l 'axis se cache dans les roseaux et les 

hau tes he rbes ; la nui t , il e r re en fortes bandes . 

Il est un des gibiers les p lus chassés par les 

indigènes et par les pr inces ind iens . Un grand 

n o m b r e sont tués dans les chasses au t ig re . C'csl 

là sans dou te la cause pour laquel le , dans les en 

droits où il est exposé à des poursu i tes , cet ani

mal est aussi craint i f que le cerf. 

J e n 'ai r ien de par t i cu l ie r à no te r au sujet des 

m œ u r s de l 'axis : elles r e s semb len t beaucoup à 

celles du d a i m . 

C a p t i T i t é . — L'axis captif s 'apprivoise aisé

ment . Depuis p lus ieurs années , on a importé 

des axis en Angle te r re , et l 'on a r e m a r q u é qu'ils 

suppor ta ien t pa r fa i t ement les cl imats tempérés . 

D 'Angle te r re , on en a envoyé plus loin, en Alle

m a g n e n o t a m m e n t . Il y en a qu i vivent et se 

sont acc l imatés depu i s u n e c inquan ta ine d'an

nées dans le pa rc de L u d w i g s b u r g . 

D'après les observat ions faiLes j u s q u ' à présent , 

l ' i r régular i té de l ' époque de la reproduc t ion est 

le g rand obstacle à leur acc l imata t ion . La plu

par t des mâles , à vrai d i re , se sont habitués à 

not re c l ima t , pe rden t l eur bois, en t r en t en ru t 

aux époques convenab les ; les femelles mettent 

bas au p r i n t e m p s , et leurs faons v iennent très-

b ien . Mais il en est d ' au t re s qui me t t en t bas en 

hiver, et r enden t ainsi h y p o t h é t i q u e , s inon im

possible, la parfa i te acc l imata t ion de l 'axis; car, 

dans ces cas , les faons pér i ssen t , soit de froid, 

soit pa rce q u e la m è r e m a n q u e de nour r i tu re . 

S'il n ' en étai t pas ainsi, nous verr ions ces char

man t s a n i m a u x dans la p lupa r t des parcs . Peu 

de cervidés , en effet, s ' accommoden t aussi bien de 

ce genre de vie. 

Leur s m o u v e m e n t s sont moins rapides , moins 

é légants q u e ceux des au t re s cerfs ; ils le sont 

c e p e n d a n t assez p o u r c h a r m e r l 'œil d u c h a s s e u r , 

et l ou l le m o n d e se plaîl à voir leur robe élé

g a m m e n t t ache tée . 

L'AXIS COCHON — AXIS VOItCINUS. 

Der Schweinhirsch. 

C a r a c t è r e s . — L ' a x i s c o c h o n , d o n t Z i emmer 
a fait le type d 'une division géné r ique sous le 
n o m à'Hyélaphes, est un des a n i m a u x les plus 
c o m m u n s de l ' Inde , e t un des m e m b r e s les plus 
d isgracieux de la famille des cervidés. Il a le corps 
lourd et gros ; les j a m b e s , le cou, la tête cour ts . 
Son bois est caractér is t ique : les t iges sont m in 
ces, de 63 cen t imôl res de long au p l u s ; elles 
sont por tées par des saillies assez élevées, éloi
gnées l 'une de l ' au t re . Les andoui l lers sont au 
n o m b r e de trois ; ils sont plus pet i ts , plus gra
cieux que chez l 'espèce p récéden te . L 'andoui l 
ler d 'œi l est dir igé d 'abord en avant et en de
hors , pu i s sa po in te se r e c o u r b e en d e d a n s ; 
l ' andoui l ler supér ieur , pet i t , forme un crochet 
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recourbé en dedans et en a r r i è re . Les poils sont 

grossiers et cassants , mais plus fins et moins on

dulés que ceux du cerf à cr in ière . La cou

leur est t rès-var iable , de là le désaccord dans 

les diverses descr ip t ions qu 'on a données de 

cet an ima l . La te in te généra le est le b r u n café, 

p lus foncé et a l lant j u s q u ' a u b r u n noir chez le 

mâle , plus clair et allant j u s q u ' a u chamois chez 

la biche. Les poils sont d 'un gris cendré à leur 

ra r ine , d 'un b r u n noir au mil ieu , puis anne l é s , 

de cou leur cannel le claire, et enfin foncés à leur 

ex t rémi té . La bande du dos , une b a n d e qui en 

toure le museau , une aut re en forme de fer à 

cheval, a l lant d 'un œil à l ' au t r e , u n e b a n d e lon

gitudinale au mil ieu du front sont foncées, p r e s 

que no i res ; le vent re et les j a m b e s sont d 'un gris 

cendré foncé ; la t è t e , les côtés du cou , la gorge , 

les oreilles sont d 'un gris fauve c la i r ; les flancs 

sont i r r égu l i è remen t t ache tés de la m ê m e cou

leur ; l ' extrémité de la m â c h o i r e infér ieure , la 

face inférieure et le b o u t de là q u e u e sont blancs. 

J 'ai r e m a r q u é les taches chez tous les axis ou 

cochons q u e j ' a i vus ; elles sont plus visibles 

chez ceux à pelage clair que chez ceux à pelage 

foncé ; elles n ' appara i ssen t chez ceux-ci que lors

que l ' animal hérisse ses poils . El les sont plus 

grandes et plus pâles chez les j e u n e s a n i m a u x . 

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

pas au jus t e , quel le est l ' é tendue de l 'aire de dis

persion de l 'hyélaphe c o c h o n ; on sait s e u l e m e n t 

qu'elle doit ê tre t rès-vas te , et q u e l 'espèce abonde 

par tout où on l 'a r e n c o n t r é e , fl para î t ê tre t r è s -

c o m m u n au Bengale , d 'où proviennent tous ceux 

qui peuplent nos ja rd ins zoologiques. 

On dit que dans les Indes il est rédu i t à u n e 

demi-domest ic i té . Notre c l imat lui convient assez 

et il le suppor te assez fac i lement ; mais il y a be 

soin d 'un abri cont re le mauvais t e m p s . 

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

de l 'hyélaphe cochon présenten t diverses pa r t i cu 

lari tés. L 'espèce est loin d 'égaler ses congénères 

en intel l igence. La b iche est craint ive, peu reuse , 

sans être p r u d e n t e ; le mâle est cou rageux , do 

mina teu r , enclin aux voies de fait, m ê m e vis-à-vis 

de l ' homme. Tan tô t il vit en paix avec ses com

pagnes, tantôt il les t o u r m e n t e . Il se précipi te 

sur elles sans aucun motif et les mal t ra i t e d 'une 

manière souvent dangereuse . Aussi , dès que le 

ru t est passé, faut-il l 'en séparer . A l 'époque des 

amours , il exerce ses forces de toute m a n i è r e : il 

se précipi te con t re les a rbres et les palissades, 

fouille le gazon avec ses bois, en rejet te les frag

ments de côté et d ' au t re ; menace q u i c o n q u e 

l ' app roche ; r egarde en louchant avec une ex

pression m é c h a n t e ; fond sur l ' homme lu i -même 

et le blesse gr ièvement . Il perd son bois au com

m e n c e m e n t de l ' a n n é e ; un hyé laphe cochon, du 

Jard in zoologique de H a m b o u r g , perd i t son bois 

le 20 janvier , et le 2 avril dépoui l la la peau qui 

le recouvrai t . En jui l le t , il en t ra en r u t ; l 'accou

p l emen t eut lieu le 16 a o û t ; la mise bas le 

l P r avril, après u n e gestat ion de 228 j o u r s . 

Le j e u n e faon est un pe t i t an imal c h a r m a n t , 

b r u n clair , avec des taches j a u n e s , mais ayant 

déjà les formes lourdes de ses p a r e n t s . 

C h a s s e . — Dans sa patr ie , l 'hyélaphe cochon 

est exposé aux m ô m e s ennemis que ses c o n g é 

nères . Au Bengale , on le chasse à cheval et on 

le tue d 'un coup de s a b r e . Q u e l q u e s chasseurs 

sont passés maî t res dans l 'art de suivre l 'animal 

par toutes les voies, et de l ' a t t e indre avec une 

a r m e si défec tueuse , à p r e m i è r e vue . 

Sa viande est r épu t ée dél icate. 

L E S R U S A S — RUSA. 

Die Dreigabler. 

La p lupar t des aut res cervidés de l ' Inde sont 

r angés m a i n t e n a n t dans u n genre à par t , le 

genre Rusa, qui veu t dire cerf, en malais . Lor s 

qu 'on les conna î t ra mieux, on en fera p robab le 

m e n t divers g e n r e s ; on ne peut cependan t nier 

qu ' i ls n 'a ient tous un cer ta in type à eux, qui les 

dis t ingue de leurs congénères eu ropéens ou a m é 

r ica ins . 

C a r a c t è r e s . — T o u t ce que l 'on peu t d i re 

d 'une man iè re généra le , c'est que ces an imaux 

ont plus ou moins le corps r amassé , les m e m b r e s 

v igoureux , le cou et la t ô t é c o u r t s , la queue re la

t ivement longue , les poils grossiers , col lants , 

épars , les bois à six andoui l le rs , et n 'existant que 

chez le m â l e . Us ont la tê te beaucoup plus large 

en a r r iè re qu ' en avant , le m u s e a u t r o n q u é , les 

yeux grands , les fossettes lacrymales souvent 

t rôs-développées ; les oreilles pet i tes . L e u r bois 

a des t iges un p e u recourbées en dehors et en 

a r r i è r e : il en naî t l 'andouil ler d 'œil et une en-

fourchure t e rmina l e . P lus i eu r s ont des cr in ières , 

qu ' on n e peu t c e p e n d a n t c o m p a r e r à celle du 

cerf d ' E u r o p e . Ils ont tous la q u e u e a l longée , et 

couver te de poils longs et a b o n d a n t s . 

On en connaî t u n cer ta in n o m b r e d 'espèces . 

Nous nous b o r n e r o n s à décr i re les t rois sui

vantes . 
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Fig. 249. L'Axis tacheté. 

LE RUSA D'ARISTOTE — RUSA ARISTOTELIS. 

Der Sambur, The Sambur ou Samboo. 

C a r a c t è r e s . — Le rusa d 'Aris to te , q u e les An

glais é tabl is dans l ' Inde n o m m e n t elk venator, les 
habi tan ts de R a m g u h r saunier ou sambur, les 
Bengalais lal-orinu ou cerf n o i r , et qui por te en 
Europe le nom du célèbre natura l is te grec qui l'a 
décr i t , est le plus noble de ce groupe . Sa taille 
est celle du cerf o rd ina i r e ; les poils de la par t ie 
infér ieure de son cou p r e n n e n t u n e apparence 
de cr in ière , su r tou t chez le m â l e ; son pelage est 
d 'un b r u n cendré j a u n â t r e ; et sa queue est t r è s -
cour te , de m ô m e q u e ses bois . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le rusa d 'A-

r is lote hab i te le Sud . 

C a p t i v i t é . — On a par fa i tement réussi à l ' ac -

c l ima te ren E u r o p e , et il s'est r e p r o d u i t f réquem
m e n t à la m é n a g e r i e du Muséum d 'his toire na tu 
rel le de Pa r i s . 

LE RUSA CABALLIIV — RUSA EQUINA. 

Der Rosshirsch. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , qu i est le rusa-
itam des Malais, le méjangan baujoe (cerf d'eau) 
des Javanais , le jamboe flaos des Anglais colons, 
es t u n animal é légant et v igoureux. Sir Rafites, 
qu i l'a observé, le décr i t en ces te rmes : « Il est 
de grande taille et souvent de la h a u t e u r d 'un 
pet i t cheval ord ina i re d u pays , qui est d 'environ 
qua t re pieds . Ses bois sont g r ands , sillonnés, 
r abo t eux et à t rois b ranches , c o m m e dans, les 
axis. Sa cou leu r est d 'un b r u n gr isâ t re uniforme, 
plus foncé sur le v e n t r e ; les part ies postér ieures 
et la q u e u e sont de n u a n c e un peu ferrugineuse , 
et le dedans des m e m b r e s est b l anchâ t r e . La tête 
est bel le ; le museau droi t et doux à l ' ext rémité ; 
le m e n t o n b l a n c h â t r e ; les yeux on t le t rou 
lac rymal o rd ina i re . La femelle n 'a pas de bois ; 
dans le mâle , ces organes sont g rands souvent 
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longs de deux pieds, et var ian t un peu dans le 

degré de d ivergence et dans leur épaisseur et 

leurs propor t ions re la t ives . L e u r couleur est p lus 

ou moins no i râ t r e ou b r u n e . La b r a n c h e la plus 

basse est dir igée en avant , et la supé r i eu re , qui 

est la plus cour te , s 'étend en a r r i è re . Les oreilles 

sont grandes , p r e s q u e nues , douces et b lanchâ

tres sur les bo rds , elles ont que lques p inceaux 

de longs poils aux bords inférieurs et au 

dedans. 

« Les na tu re l s en connaissent u n e variété de 

couleur plus sombre : elle est d 'un b run foncé 

ou presque noi re , est p lus peti te que l 'espèce 

c o m m u n e , mais ses cornes sont exac tement les 

mêmes , et, dans le fait, elle ne para i t diiférer 

que par la cou leur . 

« Ce cerf est d 'une forme élégante et d 'un na 

turel doux et t ra i tab le . On le garde souvent ap

privoisé. » 

BBEUU. 

LE RUSA HIPPELAPHE — RUSA niPPElâPJtUS. 

Ber Màknenhirsch. 

En généra l , l 'h is toire na tu re l l e des espèces in

diennes ne nous est pas t r è s -connue , et le peu 

que nous en savons vient d 'observations faites, 

dans ces dernières années , sur des a n i m a u x p r i 

vés de leur l iber té , 

j C a r a c t è r e s . — Le rusa h ippé laphe ou à c r i 

n iè re , c o m m e on le n o m m e aussi , est un des ani

m a u x les plus r emarquab l e s de tout le g roupe . Il 

est à peine plus pet i t q u e le cerf d 'Europe , et dans 

sa pa t r i e , il n 'es t point dépassé par le s a m b u r ou le 

cerf de Wal lah qui habi te l e smon tagnes d e l ' I n d e . 

Le mâle adul te a 2 mè t r e s de long, sur lesquels 

33 cent, appar t i ennen t à la q u e u e , e t l m , 3 0 de hau-

i t eu r , au g a r r o t ; la l ongueu r de son bois est de 

' 66 cent , à 1 m è t r e . La femelle est p lus "pet i te . 

II — 163 
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Cette espèce a le corps r amassé , v igoureux ; 

les j a m b e s moins hau te s et plus massives que le 

cerf é laphe d ' E u r o p e ; le cou cour t , la tê te p r o 

p o r t i o n n e l l e m e n t t rès-courte et large ; les oreilles 

g r a n d e s , à poils épais en dehor s , ra res en dedans ; 

les yeux g rands ; les fossettes l ac rymales t r è s -

développées . Le bois offre de r e m a r q u a b l e s t iges , 

très-grosses, t rès-cour tes en a p p a r e n c e , por tées 

pa r u n e saillie basse , r ecourbées d o u c e m e n t en ar

r ière et en d e h o r s , m o n t a n t d i r e c t e m e n t , puis se 

r e c o u r b a n t u n p e u en d e d a n s . L ' a n d o u i l l e r d 'œi l , 

t rès- infér ieur , est fort et Ion g, r e c o u r b é en avant , 

en hau t et en d e d a n s ; l ' en fourchure es t à envi

ron 33 cen t , de la rac ine et se dirige en avant, en 

h a u t et en deho r s . La surface de la t ige et des 

andoui l le r s est s i l lonnée et per lée . 

Le pelage varie su ivant les sa isons . Lorsque 

son bois est parfait , l ' an imal a des poils g ros

s iers , peu serrés , d ' u n e cou leu r brun-gr i s fauve, 

difficile à d é t e r m i n e r . Le long du dos cour t 

u n e b a n d e foncée, b r u n e , p lus ou moins ne t t e 

m e n t l imi tée . La face an té r i eu re des m e m b r e s 

est de la m ô m e cou l eu r que le corps , les faces 

in t e rnes et la térales sont plus c laires . Une étroi te 

b a n d e gris clair ou b lanche descend le long de 

la lèvre supé r i eu re . Les deux sexes on t le m ê m e 

pelage , les faons nouveau-nés ne diffèrent pas 

en cela de leurs pa ren t s . Us se d i s t inguen t donc 

des au t res cervidés dont les j eunes ont u n e livrée. 

Enfin, cet te espèce est carac tér i sée par u n e cr i 

n ière assez forte, qui pend le long du cou et du 

m e n t o n ; les poils qui la forment on t la m ê m e 

s t r u c t u r e que les au t r e s . 

Lors de la chu t e du bois , le m â l e et la femelle 

changen t de pe lage ; ils sont a lors gris foncé, à 

reflets d 'un b r u n fauve plus ou moins m a r q u é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e rusa l l ip-

pé laphe se t rouve , di t-on, à Java, à S u m a t r a , à 

Bornéo et sur le con t inen t indien , mais il y a p ro 

bab l emen t là une e r r eu r de la par t des voyageurs ; 

il se pour ra i t q u e le rusa du con t inen t différât de 

celui des îles. Que lques na tura l i s tes ont décri t 

celui-ci sous le n o m derusa moluccensis. Il serait , 

d i t - on , p lus p e t i t ; mais les descr ip t ions sont in

suffisantes, et j e ne peux t r a n c h e r la ques t ion . 

On p ré t end q u e l ' h o m m e a in t rodui t à Bornéo 

le rusa à c r i n i è r e ; que le sul tan Soër ianse en 

lâcha u n e pa i re dans les s teppes de Boulou-Lam-

peï, et que c'est d'elle q u e sont descendus tous 

les au t res . 

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

geurs r appor t en t q u e ces a n i m a u x forment des 

t roupes nombreuses , et qu'ils préfèrent les plaines 

et les s teppes aux forêts. Us sont c o m m u n s dans 

tou tes les locali tés qui l eu r sont favorables. 

Nous n 'avons, je le répè le , que peu de données 

relatives aux m œ u r s de ces a n i m a u x . Les vieux 

mâles , après le ru t , se séparen t des t roupeaux de 

b iches , et r e s ten t soli taires j u s q u ' à la saison du 

r u t s u i v a n t ; ils ga rden t c e p e n d a n t cer ta ines re

lat ions avec le t r o u p e a u ; ils é m i g r e n t ensemble 

vers les c a n t o n s h u m i d e s a u c o m m e n c e m e n t 

delà sécheresse , r e m o n t e n t vers les h a u t e u r s au 

p r i n t e m p s , c ' es t -à -d i re dans la saison des pluies. 

P e n d a n t la g rande cha leu r , ils se cachent dans 

les roseaux et les bu i ssons ; avant le coucher du 

soleil, ils vont à l a soui l le , et p a i s s e n l à la tombée 

de la nu i t . Ils a i m e n t beaucoup l 'eau. Les individus 

captifs on t besoin de se ba igne r dans la vase. 

On ne sait r ien de l eu r r é g i m e , mais les obser

vations faites su r les a n i m a u x pa rqués font sup

poser qu ' i l doil ê tre le m ê m e q u e celui du cerf 

d ' E u r o p e . 

Les mouvemen t s du rusa à cr in ière mér i ten t 

u n e cour te descr ip t ion . J e ne peux m e pronon

cer au sujet de la course ; il m e faut donc croire 

les voyageurs q u i d isent qu 'e l le est t rès - rapide , 

qu 'el le s 'exécute en galopant , et qu 'e l le est en

t recoupée de bonds de peu d ' é t endue ; pa rcon t r e , 

j e puis par ler en connaissance de cause de la 

m a r c h e . A u c u n a u t r e cervidé n 'a u n e démarche 

plus Hère que le rusa h ippé laphe . On dirai t le pied 

d 'un cheval de h a u t e école . L 'an imal semble pn-
nélré d 'orguei l . Il lève l e n t e m e n t sa j a m b e , l 'é-

tend, la pose é l é g a m m e n t à t e r re et à chaque pas 

qu'i l fait, il agi le la tê te . On se d e m a n d e si c'est 

s igne d 'orguei l ou de m é c h a n c e t é ; car , en même 

temps , il relève la lèvre supé r i eu re , comme le 

font les au t res cervidés lorsqu' i ls sont en colère, 

ou du mo ins t rès -exci tés . On e n t e n d en même 

temps u n bru i t parei l à celui q u e produisent les 

rennes . Notre rusa mâ le ne t ro t te que ra rement 

dans son enclos ; la b iche , au cont ra i re , gam

bade souvent , se m o n t r e vive et agile. Une aut re 

pa r t i cu la r i t é est qu ' avan t de p r e n d r e sa course, 

il p e n c h e la tête en bas , al longe le cou, agite la 

tôle de côté et d ' au t r e avant de par t i r . 

C a p t i v i t é . — Les observat ions que j ' a i faites 

sur des a n i m a u x captifs confirment, les récits des 

voyageurs . Les sens du rusa à c r in iè re sont t rès-

développés, su r tou t l 'ouïe et l ' o d o r a t ; la vue est 

excellente. Cet an ima l est p r u d e n t , v igi lant ; il 

connaî t b ien tô t son gardien, mais sans s 'at lacher 

à lui . Il se pour ra i t que , pris j e u n e , il s 'appri

voisât aussi bien que les au t re s cerv idés ; malgré 

tous nos efforts, nous n 'avons pu obtenir des 

nôtres ce résul ta t . 

Si nous pouvons conc lure de ce que nous o b -
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servons chez des a n i m a u x captifs, à ce qui se 

passe à l 'état de l iber té , nous devons d i re que le 

r u t a lieu en hiver . Le rusa d u j a rd in zoologique 

d e l l a m b o u r g perd i t son bois en mai ; le nouveau 

était c o m p l è t e m e n t développé en sep tembre . Le 

20 novembre , on en tend i t pour la p r e m i è r e fois 

sa voix, cons is tant en un bê l emen t cour t et sourd . 

A part i r de ce m o m e n t , il se m o n t r a t rès -exc i té , 

querel leur c o m m e les au t re s cerfs en r u t ; son 

gardien le met t a i t su r tou t en fureur . Il exhala i t 

une odeur de bouc insuppor tab le , qui infectai t 

son étable. A la fin de d é c e m b r e il r eche rcha la 

biche, et le 7 j anv ie r eu t lieu l ' accouplement . La 

biche mi t bas un faon le 18 o c t o b r e ; la por tée 

avait été de hu i t mois et demi . La douce tem

péra ture de l ' au tomne de 1803 pe rmi t à ce faon, 

né dans une si mauvaise saison de prospérer . Il 

fut vif et éveillé dès le jou r de sa na i s sance . Sa 

mère veillait sur lui et le soignai t avec au t an t 

de tendresse q u e de cou rage ; elle menaça i t m ê m e 

son gardien, qu 'el le connaissai t b ien , e t qu 'e l le 

fuyait d 'o rd ina i re . La t a Le baissée, la queue r e 

levée, les fossettes lacrymales béan tes , elle se 

précipi tai t sur tout individu qui pénét ra i t dans 

son enclos, che rcha i t à le repousser à coups de 

pieds de devant , tou t en couvran t son faon de son 

corps. Celui-ci , à l 'âge de qua t re mo i s , avait en

viron la moi t ié de la taille de sa m è r e ; il lôLa j u s 

qu 'à six mois . Mais à trois semaines déjà il pre-" 

nait sa par t de la n o u r r i t u r e que l 'on donnai t à 

ses parents . 

L 'époque de la r ep roduc t ion du rusa à c r i 

nière coïncide avec celle du s a m b u r ; la b iche , 

du Ja rd in zoologique de H a m b o u r g m i t bas le 

7 j anv ie r ; et m a l g r é le froid, son faon prospéra 

parfaitement. 

Dans les Indes , les grands féliens sont des en

nemis terr ibles pour le rusa h ippé laphe ; pendan t 

une par t ie de l ' année , lui et ses congénères for

men t la nour r i t u r e exclusive du t igre . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les pr inces indiens 

chassent cet te espèce dans de grandes t r a q u e s . 

Sa viande est es t imée m ê m e des E u r o p é e n s . On 

n 'emploie pas sa peau . 

L E S C A R I A . C O U S — CARIACVS. 

Die Hazamahirsche, The Cariacous ou Virginia», Deers. 

C a r a c t è r e s . — Les car iacous , qu i ont encore 

reçu le n o m génér ique de Mazama, de Redun-
cina, sont des cervidés remarquab les par leur élé
gance et leur bois. Ils sont élancés ; ils ont la tête 
et le cou longs ; les j a m b e s de m o y e n n e h a u 
teur, mais faibles; la q u e u e assez l ongue ; les 

poils m o u s , épais , de cou l eu r vive, formant une 

touffe à la queue, et chez le mâle une crinière. 
Les bois se recourbent en arc en avant et en de

hors; ils portent de trois à sept andouillers, diri
gés t ous en d e d a n s ; l'andouiller d 'œil existe, les 

andouillers de fer ou moyens manquent. Les yeux 

sont grands et expressifs, les oreilles assez gran
des, en forme de fer de lance, couvertes à leur 

face externe de poils très-courts, très -abondants 

à leur face interne. 

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

sont propres à l 'Amér ique du Nord . 

On en connaît environ six espèces, mais leurs 
caractères distinctifs ne sont pas encore rigou
reusement établis. L e u r ressemblance est telle 
que bien des naturalistes n 'admettent pas leur 
indépendance spécifique; tous ceux, cependant, 
qui les ont observés en vie, ne la m e t t e n t m ê m e 

pas en dou te . 

Dans ces derniers temps, on en a vu plusieurs 
en E u r o p e . Ils y ont prospéré grâce aux soins 

qu 'on leur a donnés; ils sont cependant plus dé

licats q u e les cerfs indigènes. 

L E C A R I A C O U 1 1 E V I R G I N I E — CAltlJCVS 

VlltGINIANUS. 

Der Virginische Hirsch, TheVirginiœnDeer ou Cariacou. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 250), quies t la 
plus c o m m u n e et la plus connue du genre sous les 

noms de cariacou, que lui a donné BufTon, de cerf 
de la Louisiane de cerf de Virginie, ressemble en 

beaucoup de points au daim, dont il a à peu près 

la taille ; il en diffère par sa structure plus fine, 

et notamment par sa tête allongée : c'est, sous ce 

rapport, le plus beau de tous les cervidés. D'après 
le prince de W i e d , le cariacou de Virginie est 
souvent plus grand que le daim, et à peine u n 

peu plus petit que le cerf ordinaire; ceux que 

l'on a vus en Europe n'offraient pas cette taille. 

La robe varie suivant les saisons : en été , elle 

est d 'un jaune roux, plus foncée sur le dos ; le 

ventre et la face interne des membres sont plus 

clairs ; la queue est d 'un brun foncé à sa face su 

périeure, d'un blanc éclatant à sa face inférieure, 
La tête est plus foncée que le reste du corps ; elle 

est gris-brun. Le dos d u museau est foncé; des 
taches blanches, p resque réunies en anneau, o r 

nent les deux côtés de la lèvre inférieure et l 'ex

trémité de la mâchoire supérieure ; l 'œil est e n 

touré d 'un cercle blanc. 
E n hiver, le dos est gris-brun c o m m e le pe

lage d'hiver du chevreuil, le ventre esl roux; les 
membres sont d 'un brun-roux jaunâtre, le 
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oreilles d 'un g r i s -b run foncé à la face ex te rne , 

avec les bo rds et la poin te noirs ; la face i n t e rne 

est b l anche . E n d e h o r s de l 'angle infér ieur de 

l 'oreille est u n e t ache b l anche , la face supé r i eu re 

de la tête, la face pos té r ieure des j a m b e s de de

vant , le vent re , les faces in té r i eure et a n t é r i e u r e 

des j a m b e s de der r i è re , la face infér ieure de la 

queue sont b lancs . 

£)"après le p r ince de W i e d , u n mâ le de tai l le 

moyenne a l m , 8 7 de l o n g ; la q u e u e m e s u r e 33 

cen t . , la tôle 34 ; la h a u t e u r de l 'oreille est de 

17 cent . ; celle du bois de 33 , et la l o n g u e u r de 

ceux-c i , en m e s u r a n t la c o u r b u r e des t iges , de 

50 cent . ; la h a u t e u r de l ' an imal , au gar ro t , es t 

de l m , 1 6 . La b iche est plus pet i te : elle n 'a q u e 

i",h0 de long et 83 cent , de h a u t . 

Le faon se dis t ingue par sa robe b r u n foncé, 

t ache tée de blanc ou de blanc j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après A u -

dubon et le pr ince de Wied , ce bel an ima l est 

r é p a n d u dans toutes les forêts de l 'Amér ique du 

Nord, sauf celles des pa r t i e s les p lus septent r io

na les . Habi tan t du Canada, il ne se r encon t r e p lus 

dans le pays à pel le ter ies . On le t rouve depuis les 

côtes or ientales j u squ ' aux m o n t a g n e s Rocheuses , 

et, vers le s u d , j u s q u ' a u Mexique. 11 é ta i t j ad is 

pa r tou t plus c o m m u n q u ' a u j o u r d ' h u i ; m a i n t e 

nan t , il a p r e s q u e c o m p l è t e m e n t d i sparu des 

endroi ts habi les et s'est r e t i r é dans les forêts des 

m o n t a g n e s . Il serai t c e p e n d a n t encore très-abon

dan t aux bords du Missouri . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Grâce aux 

deux na tura l i s tes que nous venons de ci ter , les 

m œ u r s et les hab i tudes du car iacou de Virg in ie , 

q u e nous avons eu d 'a i l leurs l 'occasion d 'obser

ver , nous sont bien c o n n u e s . Il ressemble , sous ce 

rappo r t , à not re cerf. C o m m e celui-c i , il se r é u 

ni t à ses semblables p o u r fo rmer des t roupeaux , 

auxquels viennent se jo ind re les mâles à l ' époque 

d u r u t . Cette époque est à p e u près la m ê m e q u e 

p o u r le cerf d ' E u r o p e ; la mise bas a lieu aussi 

vers le m ê m e t e m p s . Le mâle perd en mar s ses 

bois , qui se dépoui l lent de leur p e a u à la lin de 

ju i l le t ou en a o û t ; la m u e a lieu en octobre ; 

cet te saison est aussi l ' époque du ru t . 

Nous avons jusqu ' i c i suivi le pr ince de Wied , 

donnons m a i n t e n a n t la paro le à A u d u b o n : u Le 

cerf de Virg in ie , dit cet i l lustre na tura l i s te , d e 

m e u r e fidèle au lieu qu' i l a une fois chois i ; l 'en 

chasse- t -on , il y r e t o u r n e tou jours . S'il ne vient 

pas chaque jou r p réc i s émen t au m ê m e gîte, on 

le t rouve cependan t aux environs , à moins de 

c inquan te pas souvent de l ' endro i t où on l'a levé 

u n e p remiè re fois. Il che rche de préférence les 

c h a m p s en j a c h è r e que les buissons ont envahis 

en par t ie , et où il t rouve un abr i . Dans les États 

du Sud, et s u r t o u t en été , alors qu' i l est peu 

chassé, il arrive j u squ ' aux haies qui l imi ten t les 

p l an t a t i ons ; p e n d a n t le j o u r , il se t ient dans les 

fourrés de roseaux, de vigne sauvage et de buis

sons ép ineux , mais toujours près de son pacage. 

Parfois m ê m e on relève ses t races dans des 

c h a m p s qu i ne sont visités q u e de temps en 

t e m p s . Dans les cantons m o n t a g n e u x , on peut 

l 'apercevoir au h a u t d 'un r o c h e r c o m m e un cha

mois ou un b o u q u e t i n . Mais, d 'o rd ina i re , cet 

an imal se cache en t re les buissons de myrtes et 

de laur ie rs , près de t roncs d 'a rbres renversés ,ou 

dans des lieux ana logues . Dans la froide saison, 

il r eche rche les endroi ts secs et abri tés ; il se 

t ient sous le vent , se chauffant aux rayons du 

soleil. E n été , il se re t i re p e n d a n t la chaleur 

dans les par t ies les plus o m b r a g é e s de la forêt, 

au bord d 'un frais cours d 'eau . P o u r éviter les 

p iqûres des taons et des mous t iques , il se ré

fugie dans u n é tang ou dans u n e r ivière, ne lais

sant que son museau hors de l 'eau. 

« Sa n o u r r i t u r e varie suivant les saisons. En 

hiver , il m a n g e les r a m e a u x et les feuilles des 

buissons . Au p r in t emps et en é té , il r eche rche les 

he rbes les plus dél icates , e t pille souvent les jeu-

nes p lan ta t ions de maïs et de céréales . Il aime 

sur tout les baies de tou te n a t u r e , les noix , et 

n o t a m m e n t les faînes. Avec u n e nour r i tu re si 

variée e t si abondan te , on pour ra i t croire que 

la viande du cerf de Virginie est toujours déli

cate : il n ' en est point ainsi . Du mois d'août 

au mois de n o v e m b r e , l ' animal est g ra s ; j ' e n ai 

tué qui pesaient 175 livres, e t on en cite qui 

a t t e ignen t un poids de 100 kilos. Le r u t com

m e n c e , au moins dans la Carol ine , en novembre , 

parfois m ê m e plus tôt . A ce m o m e n t , le cerf 

est con t inue l l ement debou t , cou ran t à la pour

sui te de ses rivaux. En r encon t r e - t - i l , u n combat 

acha rné s 'engage, où l 'un des deux t rouve sou

vent la m o r t , quo ique d 'ord ina i re le plus faible 

s 'enfuie, et suive son va inqueur à u n e distance 

respec tueuse , tou jours p rê t à lui ravir le fruit de 

sa victoire . Il arr ive quelquefois q u e deux cerfs 

d 'égale force en t re lacent dans la lu t le leurs bois 

de telle façon qu ' i l s ne peuvent p lus se séparer , 

et pér issent ainsi tous deux. J 'a i rencont ré 

assez f r équemment de ces bois ent re lacés deux à 

deux de la sorte ; une fois m ê m e , j ' e n ai trouvé 

trois ; j ' a i essayé souvent de les sépare r , et j ama i s 

je n 'a i pu y réuss i r . 

« Le ru t d u re environ deux mois ; il c o m m e n c e 

plus t a rd chez les j e u n e s que chez les vieux. Vers 
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le mois de janvier , les milles perdent leurs bois, 

et, à par t i r de ce m o m e n t , ils vivent en b o n n e 

ha rmon ie les uns avec les au t res . 

a Les biches sont t rès -grasses du mois de n o 

vembre au mois de j a n v i e r ; elles maigr issent à 
mesure que s 'approche l ' époque de la mise bas , 

et elles r e p r e n n e n t de l ' embonpoin t pendan t l 'al

la i tement . 

« Les peti ts , dans la Caroline, naissent au mois 

d'avril. Les j eunes biches ne m e t t e n t bas qu 'en 

mai ou en j u in . Dans les États du Nord, la mise 

bas a lieu bien plus tard que dans la F lor ide et 

au Texas. C'est un fait cu r i eux , mais b ien positif, 

que dans l 'Alabama et dans la F lo r ide la p l u p a r t 

des petits naissent au mois de novembre . 

« La m è r e cache sonpeLit n o u v e a u - n é sous un 

buisson épais , ou dans des he rbes é levées; elle 

vient le visiter p lus ieurs fois par j ou r , su r tou t le 

mat in , le soir e t pendan t la n u i t . Plus tard, elle 

l ' emmène avec elle. Les j eunes faons, âgés de quel 

ques jours , d o r m e n t si p ro fondément , q u ' o n peu t 

souvent les p rendre sans qu ' i l s s 'aperçoivent de 

l 'approche de l ' h o m m e . Ils s'apprivoisenL fa

ci lement , et que lques heu res suffisent pour 

qu'i ls s 'a t tachent à leurs ma î t r e s . Un de mes 

amis possédait u n e j e u n e femelle, qui fut allaitée 

par u n e c h è v r e ; j ' e n ai vu d 'au t res q u i furent 

nourr is par des vaches . -

« Ils suppor t en t très-bien la capt ivi té , mais ce 

sont des a n i m a u x d ' a p p a r t e m e n t fort désagréa

bles. J ' en conservai deux plus ieurs années ; ils 

avaient pris l ' hab i tude de r e n d r e visite à m o n 

cabinet de t ravai l , en s au t an t pa r la fenêtre, e t 

ceia qu'el le fût fe rmée ou n o n . Us avaient, 

j 'ose le di re , la bosse de la des t ruc t ion ; ils l é 

chaient et rongea ien t les couver tures des livres, 

bouleversaient mes pap ie rs . Dans le j a r d i n , r ien 

n 'é ta i t sacré p o u r eux ; ils rongea ien t les ha rna i s , 

poursuivaient les poule ts et les cane tons , l eur 

a r racha ien t la tê te et les pieds, e t abandonna ien t 

le cadavre . 

« La biche ne m e t bas qu ' à l 'âge de deux ans , 

et un seul p e t i t ; plus ta rd , c h a q u e por tée est de 

deux pet i t s . Une biche forte et saine a souvent 

deux peti ts pa r por t ée , et j ' e n tuai m ê m e une , 

dans le corps de laquel le j e t rouvai qua t re peti ts 

bien conformés. Mais le n o m b r e ordinai re est 

de deux. 

« La m è r e a ime b e a u c o u p ses pet i ts , et arrive 

aussitôt à leur appel . Les Indiens imi ten t , au 

moyen d 'un roseau , la voix du faon, pour at t i rer 

la biche à po r t ée de leurs flèches. J 'a i m o i - m ê m e 

réussi deux fois à a t t i rer une b iche , en imi tan t 

la voix de son faon. La m è r e ne défend pas sa 

p rogén i tu re con t re l ' h o m m e , elle s'enfuit au 

con t r a i r e . 

« Le cerf de Virginie est t rès-sociable. Dans 

les prai r ies de l 'Ouest, on voit souventdes bandes 

de p lus ieurs centa ines de ces a n i m a u x . Après le 

r u t , les cerfs se jo ignen t à la b a n d e et se r é u n i s 

sent aux femelles, qui vivent ensemble p r e s q u e 

toute l ' année . 

« Cette espèce est u n des an imaux les plus 

s i lencieux. Ra remen t il fait en t end re sa voix. 

Le faon pousse un faible bê l emen t , que l 'oreille 

fine de sa m è r e peut percevoir à que lque cent 

mètres de dis tance ; celle-ci appelle son pet i t par 

un léger m u r m u r e . Ce n 'es t que q u a n d il est 

blessé, q u e l 'animal cr ie . Le mâ le , lorsqu ' i l est 

surpr i s , pousse u n cour t soup i r ; dans la nu i t , je 

l 'ai e n t e n d u lancer , c o m m e le chamois , u n e sor te 

de sifflement, et cela à près d 'un demi-mi l le de 

d is tance . 

« L 'odora t d u cerf de Virg in ie est assez dél i 

cat p o u r que les individus puissent se suivre l 'un 

l ' au t re à la piste. Pa r une ma t inée d ' a u t o m n e , je 

vis u n e b iche passer devant m o i ; dix minu tes 

plus t a rd , j ' a p e r ç u s u n mâle la poursuivant , le 

nez à t e r r e , et suivant exac t emen t tous les d é 

tours qu 'e l le avait faits ; u n e d e m i - h e u r e plus 

tard , appa ru t un second cerf, et plus tard encore 

un dague t , tous suivant la m ê m e piste . 

« L a vue para î t ê t re moins par fa i te ; j ' a i vu 

p lus ieurs fois un cerf passer tout près de moi , 

sans qu'i l m ' a p e r ç û t , et p r en d re la fuite dès que 

je produisais le m o i n d r e brui t , ou que j e me 

trouvais s u r le vent . 

« L'ouïe est aussi fine q u e l 'odorat . 

« Cet an imal ne peu tv iv re sans eau, il est forcé 

de che rche r les r ivières et les sources . E n 1850, 

une grande sécheresse régna dans le Sud, les cerfs 

qu i t t è ren t en masse leurs remises , et émig rè ren t 

p o u r des contrées plus r iches en eau. Le cerf de 

Virginie est t rès-fr iand de sel ; aussi la chasse 

est-elle t rès -product ive aux a len tours des salines 

na ture l les . 

« Le cerf de Virginie est u n an imal noc tu rne , 

mais il faut ajouter que , dans les pra i r ies , et là 

où il est peu t roub lé , il sort aussi le m a t i n et 

l 'après-midi pour che rche r sa n o u r r i t u r e . Il ne 

se repose alors qu ' au mi l ieu du j o u r . Dans 

les contrées de l 'At lant ique, où il est con t inue l 

l e m e n t chassé, il ne qui t te que r a r e m e n t son 

gîte avant le couche r du soleil. On le voit, de 

jour , p lus souvent en été ou au p r in t emps q u ' e n 

hiver . 

« Dans les pays où cet an imal est l 'objet de 

poursui tes incessantes , il laisse le chasseur a p -
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p r o c h e r de son gîte plus près q u e là où il est 

peu chassé. Il reste c o u c h é , non qu' i l d o r m e , 

mais pa r c ra in te de se m o n t r e r et dans l 'es

poi r d ' échapper à l'œil de son e n n e m i . J ' en ai 

vu qui é ta ient couchés , les j ambes de der r iè re 

r amassées , p rê t s à sauter , les oreil les raba t tues 

s u r la n u q u e , les yeux ne qu i t t an t pas l ' impor

t un . Dans ces cas, le chasseur ne peu t espérer 

u n succès q u ' e n t o u r n a n t l e n t e m e n t l ' an imal , 

sans faire semblan t de l 'apercevoir , e t en t i ran t 

sub i t ement , p e n d a n t qu ' i l est encore dans son 

gî te . Avant d'avoir été poursuivi , le cerf c h e r c h e , 

à l ' approche du chasseur , à s ' échapper en gl is

sant dans le fourré . 

« La d é m a r c h e du cerf de Virginie est var iab le . 

Lorsqu ' i l cour t , il baisse la tè te , avance si lencieu

semen t et avec p r u d e n c e , en agi tan t con t inue l le 

m e n t la q u e u e e t les orei l les . L ' individu le plus 

fort condui t la b a n d e , les au t res le suivent u n à 

un ; r a r e m e n t on en voit deux de front . Quand 

ces a n i m a u x ne sont pas effrayés, ils vont l en te 

m e n t e t au pas . Surpr i s mais non épouvanté , le 

cerf sau te deux ou trois fois en l 'air , et r e t o m 

ban t avec une sorte de maladresse apparen te sur 

trois j a m b e s , se r e t o u r n e vers l ' endroi t suspec t , 

lève sa q u e u e b lanche et l 'agite. Pu i s , il fait quel

ques bonds , t ou rne la t è te de côté et d ' a u t r e , et 

c h e r c h e ce qui a pu le t roub le r . T o u t cela s 'exé

cute avec u n e é légance qu 'on ne peu t assez a d 

mi re r . 

« Si, par con t re , l ' an imal aperçoi t , é tant dans 

son gî te , un objet de t e r r eu r , il s 'é lance r ap ide 

men t , la tôte et la queue é tan t t endues dans la 

m ô m e ligne que le res te du corps , e t pa r cou r t 

ainsi p lus ieurs centa inns de pas , c o m m e s'il vou

lait rivaliser de vitesse avec un cheval de course . 

Mais il n e sou t ien t pas cet te a l l u r e ; plus d 'une 

fois, j e l'ai vu a t te in t et dépassé par un cava

lier b ien mon té ; au b o u t d ' u n e h e u r e de chasse , 

une bonne m e u t e s ' e n e m p a r e , à moins qu'i l n 'a i t 

r encont ré un é tang ou une r iv ière dans les eaux 

de laquel le il c h e r c h e i m m é d i a t e m e n t u n r e 

fuge. 11 va d 'a i l leurs volont iers à l ' eau , et nage 

avec u n e g rande vitesse , le corps s u b m e r g é , 

n 'é levant que la tôte au dessus de la sur face . 

J 'a i vu des cerfs t raverser de larges fleuves, p a r 

cour i r à la nage une dis tance de deux milles 

angla is , e t avec u n e telle rap id i té , q u ' u n canot 

avait pe ine à les j o ind re . Sur les côtes d u Sud , 

le cerf poursuivi e t pressé pa r les chiens s 'é

lance dans les flots, s 'é loigne à un ou deux 

milles du rivage, et rev ient ensui te d 'ord ina i re 

à l ' endroi t d 'où il est par t i . 

« En t raversant , de nui t , les forêts, j ' a i souvent 

en tendu un cerf frapper du pied à no t re appro 

che ou pousser u n fort soupi r . Puis tou te la 

b a n d e s 'é lançai t , s 'arrêtai t , frappait du pied et 

soupi ra i t de nouveau . Mais cela para î t n 'arr iver 

que la nu i t . 

C h a s s e . — « La chasse du cerf de Virginie 

me t t a i t en j e u t ou t e la ruse e t toute la pat ience 

des Ind iens , avant l 'arr ivée des b lancs , avec leurs 

a rmes à feu, l eurs ch iens et leurs chevaux. Le 

sauvage d i spu te ce g ib ie r au lion et au puma , 

e t emploie les ruses les p lus variées. D'ordi

na i re , il a t t i re sa proie en i m i t a n t le bê lemen t du 

faon ou le cri du mâle . Parfois , l ' Indien se revêt 

d 'une peau de cerf, en a t t ache la r a m u r e sur sa 

tê te , en m i m e fidèlement la m a r c h e et les allures; 

il parv ient ainsi j u s q u ' a u mil ieu du t roupeau , et 

deux ou trois vic t imes sont déjà tombées sons 

ses flèches, avant q u e les au t res pensent à fuir. 

J e crois que j ama i s les Indiens de l 'Amérique 

d u Nord ne se sont servis pour la chasse de flè

ches empoisonnées , c o m m e leurs frères du Sud. 

Depuis l ' in t roduc t ion des a rmes à feu, la p lu 

par t des t r ibus ont a b a n d o n n é pour elles l 'arc et 

les flèches de l eu r s ancê t re s . Mais, m ê m e ainsi 

a r m é , le chasseur indien c h e r c h e à s 'approcher 

le plus possible de son gibier , ne tire qu 'à 25 ou 

30 pas, et on c o m p r e n d qu'i l ne m a n q u e point . 

« Le b lanc chasse suivant l 'état des l ieux. Dans 

les m o n t a g n e s , il emploie la c a r ab ine ; dans les 

forôls, il p rend les chiens à son aide et s 'arme 

d 'un fusil à deux c o u p s , chargé de gros p lomb . 

Dans que lques loca l i t é s , lorsque la neige est 

abondan te , on se sert de souliers de neige pour 

poursu ivre le gibier qu i ne peu t fuir que lente

m e n t . En V i r g i n i e , la chasse est moins noble ; 

on dispose des pièges d 'ac ier très-solides au 

bord de l ' eau , on plante le long des haies des 

pieux po in tus , sur lesquels les cerfs viennent se 

blesser. Dans que lques local i tés , on chasse le 

cerf en cano t . On conna î t les endroi ts où ces 

a n i m a u x on t l 'habi tude d ' en t r e r dans l ' eau; on 

les chasse aux chiens couran t s , on les poursu i t 

en canot , et on les t i re dans l 'eau. 

« Un m o d e de chasse t o u t pa r t i cu l ie r est le 

suivant . Deux chasseurs s ' assoc ient ; l 'un porte 

un vase de f e r , dans lequel il fait b rû l e r u n 

peu de bois r é s ineux ; le second le suit de près, 

por tan t le fusil. Cette lumiè re i n a c c o u t u m é e , 

au mi l i eu de la forêt, su rp rend le gibier ; iL 

s 'arrête i m m o b i l e ; ses yeux reflétant la lumiè re 

de la f lamme, le chasseur peut viser et faire 

feu. Il arr ive souvent, qu ' ap rès le p r emie r coup , 

des m e m b r e s du t roupeau rev iennen t vers la 

flamme. L ' inconvén ien t de ce procédé est q u e 
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le chasseur ne peut r econna î t r e au jus te l ' an i 

mal qu ' i l a devant lui ; aussi n 'es t - i l pas rare de 

tuer de cet te façon des a n i m a u x domes t iques 

paissant dans la foret. Une personne m e r a c o n 

tait n 'avoir p r a t i qué cet te chasse q u ' u n e seule 

fois; il c ru t voir les yeux d 'un cerf, fit feu, hlessa 

son gibier m o r t e l l e m e n t , et que lques minu te s 

après abat t i t de m ê m e u n e seconde pièce. Le 

lendemain mal in , en r e t o u r n a n t pour che rche r 

sa proie, il s 'aperçut qu ' au lieu de deux cerfs, 

c 'était ses deux mei l leurs poula ins qu ' i l avait 

t ués . J 'ai en t endu parler d 'un aut re chasseur 

qui , t i rant ainsi sur deux points br i l lants , tua un 

chien et blessa u n nèg re , en t re les j a m b e s d u 

quel le chien était couché . 

(i On m'a assuré q u ' u n bon lévrier force tou

jours le cerf de Virginie . Deux de ces an imaux 

que l'on a m e n a en Caroline, a t t r a p è r e n t u n cerf 

au bout de que lques centa ines de. m è t r e s . On se 

sert de chiens couran t s p o u r dépis ter et faire 

lever le cerf, puis les lévriers e n t r e p r e n n e n t sa 

poursui te . 

» J e dois conf i rmer m a l h e u r e u s e m e n t les 

craintes des chasseurs , ce beau gibier est en 

voie de d i spa ra î t r e , et au ra peu t - ê t r e b ientô t 

complè tement d i sparu . Dans la Ca ro l ine , il n 'y 

a pas vingt ans , il y en avait c inquan te fois plus 

qu ' au jourd 'hu i . On n e le t rouve à peu près plus 

dans les Éta ts du N o r d ; ce n'est que dans les 

États du Sud qu'il se r encon t r e encore en assez 

grand n o m b r e , pro tégé par les forêts , les m a 

rais, e tc . Cependant , p lus ieurs p lan teurs se sont 

déjà défaits de leurs ch iens , d isant qu ' i l s n ' a 

vaient plus r ien à en faire. » 

C a p t i v i t é . — J 'a joutera i , d 'après ce que j ' a i 

pu voir chez des caricous de Virginie captifs, 

que ce sont les an imaux les plus gracieux, les 

plus a t t rayants qu ' on puisse voir . E n un poin t 

A udubon a raison : on ne peut les tenir en c h a m 

bre , mais ils n ' en sont pas moins un des plus 

beaux o r n e m e n t s p o u r un parc , p o u r u n es

pace , quel qu ' i l soit , assez g rand et enclos. Ils 

ne ta rden t pas à s 'hab i tuer à leur gardien , à 

leur mon t re r un cer ta in a t t a c h e m e n t . Ceux que 

nous avons à H a m b o u r g , s ' approchen t des per

sonnes qu' i ls connaissent , l èchent la main qui 

leur tend u n e friandise. M a l h e u r e u s e m e n t , u n e 

chose vient s 'opposer à l ' ent re t ien de ces char 

mants a n i m a u x dans les parcs et plus encore 

dans les peti ts enc los ; ils se cassent faci lement 

les pa t tes , e t géné ra l emen t d ' une man iè re si fâ

cheuse que la guér i son en devient difficile ou 

impossible. Un saut maladro i t dans leur écurie 

suffit p o u r cela. Le plus f r équemment , cet acci

dent arrive lorsqu' i ls se j o u e n t aux a len tours des 

pal issades , ou qu' i ls se ba t t en t au m o m e n t du 

ru t . On est ainsi t rop souvent forcé d 'aba t t re un 

de ces a n i m a u x . 

L E C A R I A C O U A Q U E U E R L A T V C I I E — CAHIACUS 

LEUCU11US, 

Der weissschwamige Ilirsch. 

C a r a c t è r e * . — Le car iacou à q u e u e b l anche 

ressemble beaucoup à celui de Virg in ie . Il a 

le m ê m e por t , la m ê m e t a i l l e , p r e sque la 

m ô m e robe . Il n 'y a c e p e n d a n t pas à me t t r e 

en dou te l ' indépendance spécifique de ces deux 

a n i m a u x . Ils sont d e couleurs différentes, et 

cependan t les poils, pris i so lément , on t à peu 

près tous le m ê m e dess in . Chez les deux 

espèces, c h a q u e poil a le bou t foncé, p récédé 

d ' un a n n e a u plus c la i r ; mais ce lui -c i est d u 

double p lus large chez le car iacou de Virginie 

que chez le car iacou à q u e u e b l a n c h e ; il est 

roux chez le p r e m i e r , j a u n e chez le second. 

A par t cela, chez l 'un e t l ' au t re , les poils sont 

gris clair à la racine , devenan t plus foncés 

vers l ' anneau , et noirs au b o u t ; mais la colora

t ion différente des anneaux fait pa ra î t re le caria

cou de Virginie plus roux que le car iacou à q u e u e 

b lanche , qui a à peu près la cou leu r du c h e 

vreui l . Il faut n é a n m o i n s voir les deux espèces 

l 'une à côté de l 'aut re pour saisir cel te diffé

r ence . Les na tura l i s tes amér ica ins ont c ru pou

voir établ ir c o m m e ca rac tè re , la p lus g rande 

longueur de la queue chez l 'espèce dont il est ici 

q u e s t i o n ; je puis certifier q u e , su r les an imaux 

vivants, c'est là u n e différence inappréc iab le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Ali-

dubon et B a c h m a n n , le car iacou à q u e u e b lanche 
habi te le versant or iental des m o n t a g n e s R o 
cheuses , et s u r t o u t le bassin de la Colombia ; il 
r eche rche les s teppes fert i les, t raversés p a r de 
peti ts cours d 'eau . Il semble ainsi r ep ré sen te r 
le car iacou de Virginie dans le no rd -oues t . Les 
França i s du Canada et les Higb landers écossais 
au service de la Compagnie de la baie d 'Hudson, 
le n o m m e n t chevreuil, et disent qu'i l ressemble 
b e a u c o u p à cet an ima l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — II préfère les 

buissons épais des s teppes , au milieu desquels il 
se t ient tou t l e jour , et les qu i t te le soir p o u r aller 
pa î t r e . 

Sa d é m a r c h e est t r a înan t e , en t recoupée de 
t emps à au t re p a r d e s bonds t rès-élégants . E n c o u 
ran t , il lève l aque l l e et la r e m u e de côté et d ' au 
t re . On r e n c o n t r e l 'espèce en grandes t roupes de -
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t ig . 2 J 1 . Le Dlatocere des Pampas. 

puis le mois de novembre j u s q u ' e n avril ou en 

m a i ; puis les individus qu i les composen t se di

visent . Les biches s ' isolent pour me t t r e bas . Les 

faons sont j u s q u ' à l 'hiver t ache tés de b lanc , ils 

p r e n n e n t à ce m o m e n t le pelage de leurs pa ren t s . 

Le mâle en t r e en rut en novembre , et pousse 

des cris sourds , p o u r appeler ses femelles ou ses 

r ivaux. Les Ind iens se servent d 'un roseau p o u r 

imi te r ces cris, et a t t i rer ainsi ces a n i m a u x . La 

b iche appelle son faon par le cri saccadé : mè, me. 

E n s o m m e , le car iacou à q u e u e b l a n c b e n e pa

raî t pas avoir d ' au t re s hab i tudes que l 'espèce de 

Vi rg in ie ; il faut di re , cependan t , que nous n 'avons 

que peu de données à ce sujet, p robab l emen t 

pa rce que les voyageurs confondent les deux 

espèces . 

C a p t i v i t é . — Le Jard in zoologique de H a m 

b o u r g possède un individu de cel le e spèce ; il est 

r en fe rmé dans un m ê m e enclos avec un car iacou 

de Virginie, et l 'on peut ainsi voi r ies différences 

qu ' i l s p résen ten t . Dès les p remie r s j o u r s , je fus 

frappé de sa d é m a r c h e r a m p a n t e , d é m a r c h e que 

n 'a j ama i s le cariacou de Virginie . Dès qu'il est 

chassé , il r a m p e sur le sol , le dos abaissé, le cou 

et la Ifite t e n d u s en a v a n t , faisant chaque pas 

avec p r u d e n c e . En l iber té , cette espèce doit p ro 

bab lemen t ressembler aux ant i lopes connues 

sous le n o m de raseurs. 

Notrecar iacou est d ' u n e d o u c e u r r e m a r q u a b l e , 

su r tou t vis-à-vis de ses bienfai teurs . J 'ai r a r e m e n t 

vu de cervidés ressembler sous ce r appor t au ca

riacou de Virginie , j e n ' e n ai vu aucun qui r ap 

pelât sous c e r a p p o r t n o t r e c a r i a c o u à queue blan-' 

che . Il a conquis non- seu lemen t mon amit ié , mais 

encore les faveurs de tous les vis i teurs réguliers 

du j a r d i n . 

L E S B L A T O C E R E S — BLATOCEROS. 

Die PampaMrschen. 

C a r a c t è r e » . — Les bla tocères ou cerfs des 

pampas, c o m m e on les n o m m e auss i , ont les 

bois dro i t s , à trois ou cinq andoui l le rs , dont un 

est dir igé en avan t ; ils n ' o n t ni andouil ler 

moyen, ni andoui l ler de fer ; leur queue est assez 

longue ; leurs faons n ' on t pas de l ivrée. 

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

| g roupe appar t i en t à l 'Amér ique mér id iona le . 

P a r m i les espèces qu i en font par t ie , nous dé

cr i rons la suivante . 

L E B L A T O C È H E n r s P A M P A S — IILJTOCEROS 

| CJMPESTRIS. 

Der Pampashirsch. 

C a r a c t è r e s . — Ce bla tocère , qui est le Goua-
zoui ou Guaziri des Guaranas (fg. 231), est un 

an ima l d é t a i l l e m o y e n n e . Il a l m , 1 5 de l o n g , 

sa queue m e s u r e 10 cent . ; sa h a u t e u r , au garrot , 

est de 71 cen t . , et à l ' a r r iè re- t ra in de 77. On 

trouve parfois de vieux mâles qui ont l m , 3 0 de 

long . La b iche est p lus pet i te 

j Cet an imal a le por t et la cou leu r d 'un cerf 

| c o m m u n . Son bois ressemble à celui d 'un che 

v reu i l ; mais il est p lus é lancé , p lus fin, et les an-
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Corbeil , Crête F i l l ) imp, 

Tig. 252. Le Chevreuil vulgaire. 

douillers sonL plus longs. Il se recourbe légère
men t en a r r i è re , la moi t ié inférieure est u n peu 
tournée en d e h o r s , la supér ieure en dedans . 
L 'andoui l ler d 'œil naî t d 'o rd ina i re à 5 cent , de 
la saillie f ronta le ; il a envi ron 10 cent , de long . 
La t ige se t e rmine pa r u n e enfourchure dont 
l 'andouil ler est dirigé ver t ica lement en h a u t , 
tandis que l 'extrémité de la t ige s ' incline en ar
rière. On rencon t r e quelquefois des bois ayant à 
leur part ie a n t é r i e u r e une en fou rchure , avec u n 
andouil ler dirigé en avant. La longueur du bois 
dépasse r a r e m e n t 28 cent.;" ceux de 33 cent , sont 
except ionnels . 

Ses poils sont épais , luisants , grossiers et cas
sants ; ceux d u dos sont d 'un b r u n roux clair, 
ou d 'un b r u n j a u n e fauve; ceux des flancs, du 
cou, de la face in te rne des m e m b r e s sont plus 
clairs. Les uns et les au t res ont à leur rac ine 
un anneau b r u n foncé. Le m e n t o n , la gorge, la 
poi t r ine , le vent re , la face infér ieure de la queue 
sont blancs ; les oreil les, d 'un brun roux clair 
en dehors , sont t ache tées de blanc en dedans . 
L'œil est en touré d 'un cercle no i r ; le bou t de la 
lèvre supér ieure por te des taches b l anches . 

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

est c o m m u n e dans p re sque toute l 'Amér ique du 

Sud. 

M œ i n , h a b i t u d e s e t r é g i m e . • — D'après 

BBEUM. 

Rengger , il hab i te su r tou t les endro i t s secs 
e t découver t s , dans les pays peu p e u p l é s , et 
m ô m e , lorsqu' i l est poursuivi , il évite le voisi
nage des forêts et des m a r a i s . Le bla tocère des 
P a m p a s vit seul ou par pet i tes t r o u p e s ; les vieux 
mâles sont soli taires. Le j o u r , il se couche dans 
les hau tes he rbes , e t y res te t e l l emen t t r anqui l l e , 
qu 'on p e u t passer t ou t à côté de lui sans qu' i l 
bouge ; il che rche ainsi à se cacher . Ses sens 
sont plus subtils , ses m o u v e m e n t s p lus rapides 
et plus agiles que ceux de tous les au t res cervi
dés . Il faut un t rès -bon cheval pour l ' a t te indre , 
et , s'il a que lque avance , le mei l leur cours ie r ne 
p e u t y parveni r . 

Au c o u c h e r du soleil, il va au pâ turage et rôde 
tou te la nui t . 

La b iche ne me t bas qu 'un pet i t , au p r in t emps 
ou en a u t o m n e . Au bou t de que lques jours elle 
re joint son cerf, et les deux paren t s soignent le 
j e u n e faon. En cas de d a n g e r , ils le cachen t dans 
les he rbes , se m o n t r e n t au chasseur , l 'é loignent 
de la pis te de leur pet i t , pu i s v i ennen t le r e t rou-
vor après de longs dé tour s . Celui-ci est-il pr is , ils 
ne s 'é loignent pas du c h a s s e u r , décr ivent de 
grands cercles a u t o u r de lu i , et s ' approchen t à 
por tée de fusil q u a n d ils en tendent les bê lements 
plaintifs du faon. Une pa i re suivit ainsi Renggei 
p e n d a n t u n e demi- l i eue . 

II — 164 
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C a p t i v i t é . •—• Pris j e u n e , le bla tocère des 

p a m p a s s 'apprivoise par fa i tement . Il arr ive à 

connaî t re tous les m e m b r e s de la maison, les 

suit, a ccou r t à leur apppel , j o u e avec eux, leur 

lèche les mains et le visage; il vit en bons r a p 

por ts avec les ch iens et les chevaux, les agace 

pa r de peti ts coups de cornes . Il évite les per

sonnes et les chiens é t rangers . On peu t le n o u r r i r 

de végétaux crus ou cui ts , et il a ime beaucoup le 

sel. Lorsqu ' i l fait beau, il res te en plein a i r ; par 

le mauvais t e m p s , il se re t i re dans l ' écur ie . P e n 

dant la cha leur , il r umine . 

Le mâ le adul te exhale , s u r t o u t à l ' époque d u 

r u t , u n e odeur t r è s -désagréab le , r appe lan t celle 

du nègre . Cette odeur est assez forte p o u r qu 'on 

puisse la sentir là où l 'animal a passé depuis un 

q u a r t d ' heu re . 

« J e je tai une fois m o n lasso, di t Rengger , au

tou r d u bois d 'un guazuy ; j e ne l'y laissai que 

j u s q u ' à ce que j ' e u s s e t ué l ' an imal ; il cont rac ta 

n é a n m o i n s u n e telle odeur , que j e ne p u s plus 

m 'en servir de quinze j o u r s . J e possède une paire 

de bois don t les saillies osseuses, encore couvertes 

de poils , exhalent depuis hu i t ans cette odeur de 

n è g r e . Elle se manifes te chez le mâle à l 'âge 

d 'un an , mais n e se m o n t r e j a m a i s lorsqu 'on le 

châ t re de bonne h e u r e . » 

C h a s s e . — On prend le bla tocère des pampas 

dans des chasses à t r a q u e . Quelques chasseurs à 

cheval forment un d e m i - c e r c l e , et a t t enden t le 

gibier que d 'au t res chasseurs et les chiens leur 

raba t t en t . Quand un d 'eux est assez près d 'un bla

tocère , il s 'é lance auss i tô t e t lui j e t t e son lasso 

au tour du bois ou des j a m b e s . La règle à obser

ver est de ne pas s 'avancer t rop t ô t , sans quoi 

l 'animal r e m a r q u e r a i t le chasseur de loin et ne 

pour ra i t plus ê t re a t t e in t . Lor sque le bla tocère 

est long temps chassé , il fait des sauts c o m m e le 

chevreui l , pour dé rou t e r les c h i e n s , e t se tapit 

enfin dans les h a u t e s herbes . Lorsqu ' i l est aux 

abois , il fait preuve de courage , l ient tôte aux 

h o m m e s et aux ch iens , se défendant à coups de 

cornes et de pied. Parfois , en t raversant à che

val les pampas , on peut t u e r un guazuy au lever. 

Cet an imal , i n d é p e n d a m m e n t de l ' h o m m e , a 

encore à c ra ind re le couguar . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r du faon est 

dél ica te ; celle de la biche est d u r e ; celle du 

mâle est immangeab le , vu son odeur . De la peau 

de la bê te , on fait des lapis et des couver tures . 

L E S C H E V R E U I L S — CAPREOLUS. 

Die Relie, the Roebnr/c. 

C a r a c t è r e s . — Les chevreuils m a n q u e n t de 

canines ; ils ont des la rmiers e t une queue pres

que n u l s ; les poils de leur région fessière sont 

suscept ibles de se hér isser et de s 'étaler par suite 

des cont rac t ions du musc le peauc ie r ; leurs bois 

{fig. 233) sont droi ts , pet i ts , et pourvus de leurs 

l Fig. 253. Tète de chevreuil. 

andoui l le rs , dont u n an té r i eur , l ' au t re postér ieur , 

t and is q u e l ' ex t rémi té de la p e r c h e reste à peu 

près droi te . 

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

vreui ls sont p ropres à l 'Eu rope et aux parties 
chaudes de l 'Asie. 

L E C H E V R E U I L V U L G A I R E — CAPREOLUS VULGAR1S. 

Das Reh, Ihe Roebwk.. 

C a r a c t è r e s . — Le chevreui l vulgai re {fig. 232), 

type du genre , a environ 1 m , l o de long et 74 cent , 
de h a u t ; sa q u e u e n 'es t q u ' u n pet i t moignon de 
2 cent, de l o n g u e u r au p lus . Des b r o q u a r t s peu
vent a t t e indre , excep t ionne l lement , u n e longueur 
de l m , 3 0 e t une h a u t e u r de 80 cent . 

Le chevreuil est un an ima l t rès-é légant , qui 
pour ra i t insp i re r nos poètes , c o m m e la gazelle 
les poêles a rabes . Il diffère du cerf é laphe par 
sa plus pet i te ta i l le , sa tê te cour t e et ob tuse . 
Il a le corps p ropor t ionne l l emen t peu é l a n c é , 
l ' avant- t ra in un peu plus fort que l 'a r r iôre- t ra in , 
le dos p resque droi t , le garro t moins élevé que le 
s a c r u m , les j ambes hautes et minces , les saboLs 
pet i ts , minces et po in tus , le cou m é d i o c r e m e n t 
a l longé. Les oreilles sont écar tées et de longueur 
moyenne , les yeux g r a n d s et vifs, les cils de la 
paup iè re supér i eu re t rès - longs . Les larmiers , 
pet i ts , à pe ine m a r q u é s , ne sont que des d é 
pressions de 7 mi l l im. de long, incl inées, nues , 
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en forme de t r iangle a r r o n d i . Le bois est por té 

sur des saillies l a rges ; les tiges sont fortes, à 

perles très-sai l lantes. D 'o rd ina i re , la t ige pr inci

pale ne por te que deux andoui l le rs . 

« L 'es t imat ion , en t e r m e s de véner ie , des a n 

douillers du cerf, di t Blasius , ne nous donne pas 

la loi de la format ion du bois . Si l 'on veut s 'en 

teni r aux lois n a t u r e l l e s , il faut acco rde r plus 

d ' impor lance à la forme du bois q u ' a u n o m b r e 

des andoui l lers . Dans le p r e m i e r hiver , le che-
vrillarda.xm seul andoui l le r , m i n c e , effilé, por té 

par u n e pe t i te saillie ; chez le broquart de 

deuxième tê te , la t ige est divisée environ en son 

mi l i eu ; la t ige pr incipale se dir ige en ar r iè re en 

formant un angle , l ' andoui l ler ex té r ieur se por te 

en avant . 

« Cette inflexion angu la i re de la tige est plus 

impor tan te que n e l 'est la présence de l ' andoui l 

ler accessoire, et l 'on a en réal i té un b r o q u a r t 

de seconde tôte lo rsque cet te inflexion existe, et 

que l 'andouiller m a n q u e . Chez le six-cors, la t ige 

présente u n e seconde inflexion ; elle se dir ige en 

avant, tandis que le second andoui l ler est incl iné 

en arr ière . C'est cet te inflexion qu i d é t e r m i n e le 

six-cors, et on dés ignera c o m m e tel t o u t bro

quart ayan t cet te doub le inflexion, quand bien 

m ê m e les andoui l le r s seraient absents . 

« C'est là le t e r m e ordinai re du développe

ment du bois chez le chevreu i l ; c h a q u e année , 

le bois a u r a le m ô m e n o m b r e d 'andoui l lers . Mais, 

d 'autres fois, la mul t ip l ica t ion c o n t i n u e . Chez le 

huit cors, la lige pr incipale s ' incline encore une 

fois en ar r iè re e t por te un andoui l le r la té ra l . Le 

dix-cors est le t e r m e régul ier le p lus élevé que j e 

connaisse. Il se p rodu i t lorsque les deux an 

douillers supér i eu r s du six-cors p résen ten t u n e 

enfourchure ; il y a dans ce cas u n andoui l l e r 

moyen an tér ieur , u n e enfourchure t e rmina le su 

pér ieure , et u n e en fourchure latérale pos t é 

r ieure . Les seuls bois de ceLte forme que j ' a i e vus 

provenaient de S m y r n e et d e la Croalie. 

» Assez souvent , une longue per le saillante se 

développe de c h a q u e côté de la t ige pr incipale , 

au-dessous de l 'andoui l ler moyen . Elle a t te int 

quelquefois une longueu r de 3 cent , et peu t ôtre 

regardée c o m m e u n andoui l le r . » 

Les malformat ions du bois du b roqua r t sont 

t r è s - c o m m u n e s . On voit, dans les collections, les 

formes les plus ex t raord ina i res . Andouil lers 

n o m b r e u x , e m p a u m u r e s à andoui l le rs la té

raux, e tc . Il y en a à trois saillies et à trois bran

ches, d 'aut res à saillie et à b r a n c h e un iques , e tc . 

De vieilles chèvres mêmes ont quelquefois de 

courtes cornes . Radde en vit une à Sajan, qui 

por ta i t u n e corne au mil ieu du front ; elle était 

formée de q u a t r e andouil lers divergents , naissant 

d 'une m ê m e base, u n d ' eux avait u n e longueur 

de 63 mi l l im. M. le ga rde forestier Block m e 

c o m m u n i q u a u n bois ana logue ; il étai t composé 

de deux t iges longues d 'environ 6 cen t . ; un vieux 

chasseur y fut t r o m p é ; il p r i t la chèvre p o u r un 

b roqua r t e t la tua . 

Le poil du chevreui l est épais , lisse et couché ; 

il varie suivant les saisons. E n été, il est c o u r t , 

en hiver , il est p lus long, su r tou t dans les p a r 

ties infér ieures . On c o m p t e de h u i t à dix soies 

longues e n t r e l 'œil . Les j a m b e s de devant , celles 

de der r iè re , le dos et les flancs sont d 'un roux 

foncé en é té , gris b r u n en h ive r ; le vent re et la 

face in te rne des m e m b r e s sont toujours de cou

leur plus c la i re . Le front e t le dos d u m u s e a u 

sont d 'un b r u n no i r ; les côtés de la t ê t e , en a r 

rière des yeux, d ' u n roux j a u n e ; le m e n t o n , la 

m â c h o i r e i n f é r i e u r e , b lancs . Une pet i te tache 

b l anche existe de c h a q u e côté de la lèvre s u p é 

r i e u r e ; une t ache b rune occupe le mi l ieu de la 

lèvre infér ieure . La face ex te rne des oreilles est 

plus foncée que le res te du c o r p s ; l eu r face in

t e rne est couver te de poils b lanc j a u n â t r e . Le 

der r iè re es t j a u n â t r e en été , b lanc en hiver 

Le faon est roux , avec de peti tes taches rondes 

b lanches ou j a u n e s . 

Le chevreui l offre de fréquentes var ia t ions de 

couleur , d o n t que lques -unes sont héréd i ta i res . 

Dietr ich de Winckel l en cite u n grand n o m b r e . 

Dans le comté de Denneberg , il y a des chevreui ls 

no i r d 'encre ; dans le comté de S c h a u m b o u r g , 

noir de corbeau , p r o d u i s a n t des faons de m ê m e 

cou leu r ; dans le pays d 'Erbach ou a t u é des bro-

quar t s cou leur de p l o m b . On voit plus f r équem

ment des chevreui ls blancs ; r a r e m e n t , des che 

vreuils adul tes , tachetés ; plus r a r e m e n t encore 

des chevreui ls cou leu r d ' a rgent . 

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

vulgai re , si l 'on excepte les pays du Nord , se 

t rouve dans t ou t e l 'Europe et dans u n e grande 

par t ie de l 'Asie. Le 58* degré de la t i tude parai t 

ê t re sa l imite supé r i eu re . Il a d i sparu de plus ieurs 

endroi ts . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On peu t dire 

d 'une man iè re généra le que le chevreui l se t rouve 

dans toutes les grandes forêts, de la plaine c o m m e 

de la m o n t a g n e , et quel les qu ' en soient les essen

ces ; il pa ra î t r e c h e r c h e r les l ieux secs et les bois 

d 'a rbres feuillus. Il préfère les taillis, les j e u n e s 

coupes où il t rouve de l ' ombre et de l 'obscur i té . 

E n hiver, il descend des h a u t e u r s dans la plaine ; 

il y r e m o n t e en été , e t , lorsqu ' i l habi te les p la i -
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ries, il s 'avance souvent dans les c h a m p s et s 'é 
tabl i t dans les moissons. Suivant que l 'endroi t 
est t ranqui l le ou ne l'est pas , il se t ient dans les 
forêts c lair-sernées ou épa i s ses , et y passe le 
j o u r , au repos , sur u n lit de feuilles sèches . 

Le chevreui l a beaucoup des hab i tudes du 
cerf; il en diffère c e p e n d a n t cons idé rab lemen t 
pa r ses m œ u r s . Ses m o u v e m e n t s sont vifs et gra
cieux. 1 1 fait des bonds énormes , franchit sans 
aucun effort appa ren t les haies et les fossés; il 
g r impe t rès -b ien et nage à mervei l le . Il a l 'ouïe, 
la v u e , l 'odorat exce l len ts ; il est p r u d e n t , r u s é , 
méfiant . 

« La douceu r , la soumis s ion , dit Dietr ich de 
Winckel ! , br i l len t dans son regard , et c e p e n d a n t 
il ne se laisse apprivoiser q u e lorsqu ' i l a é té pris 
t r è s - j e u n e ; a u t r e m e n t , il garde toujours que lque 
chose de sa méfiance et de sa t imidi té innées . Il 
est t e l l ement p e u r e u x que, su rp r i s , il pousse u n 
cri de t e r r eu r , et ne peut m ê m e plus p r e n d r e la 
fuite, il t ro t t ine dans u n pefit espace et devient 
ainsi 1U vic t ime de vulgaires chiens de paysans 
ou des carnass iers . Dans les endroi t s où les che 
vreuils sont t ranqui l l es et ne sont pas c h a s s é s , 
la vue de l ' h o m m e ne leur inspire pas b e a u c o u p 
de c r a in t e ; ils le laissent app roche r j u squ ' à t r en te 
et m ê m e v ing t -c inq pas, sans se dé range r de leur 
p â t u r e . Aucun au t r e gibier n 'est aussi faci lement 
surpr is au gîte que le chevreui l ; s'il dort , ou bien 
s'il r u m i n e t o u t éveillé, il doit se cro i re p a r 
fa i tement caché par les buissons et les hau tes 
he rbes . » 

La voix du chevreui l est var iée. Le b roqua r t , 
su r tou t à l ' époque d u r u t , pousse un cri bas , 
saccadé , que r e n d e n t les syllabes bê, bê; il a p 
pelle, disent les chasseurs . La voix de la chevre t te 
a u n t imbre plus cr iard , p lus é levé; le faon fait 
en tendre u n e sorte de p i au lemen t difficile à dé
t e rmine r . La douleur a r r ache au chevreui l un 
cri semblable à celui du faon ; lorsqu' i l est ef
frayé, sa voix devient r a u q u e et c r i a rde . 

Les chevreui ls ne se r éun i s sen t j ama i s en t rou
pes aussi n o m b r e u s e s que les cerfs. La plus 
grande par t ie de l ' année , ils vivent en petites 
familles composées d 'un b roqua r t , d 'une et ra re 
m e n t de deux ou trois chevret tes avec leurs p e 
tits ; ce n 'est que là où les b roqua r t s ne sont pas 
assez n o m b r e u x , q u ' o n voit des t roupes de douze 
à quinze individus . 

* Le b roqua r t est le gu ide , le gard ien , le défen
seur de la famille. 1 1 ne s'en sépare que rare
m e n t , et selon tou te probabi l i té dans le cas seu 
l emen t où un au t r e mâle , p lus j e u n e et p lus fort, 
p rend sa place, e t où il croi t que le mei l leur 

par t i pour lui est de se r e t i r e r . Cela arr ive d'or
dinaire au c o m m e n c e m e n t de l ' é té ; mais il ne 
reste ainsi solitaire que j u s q u ' a u m o m e n t des 
feuilles. Il rôde alors , i nqu ie t , pour che rche r 
une j eune chev re t t e , et res te avec elle j u s q u ' à 
ce qu 'el le soit p l e ine ; puis il la qu i t te p o u r u n e 
au t r e , avec laquel le il d e m e u r e j u s q u ' a u pr in 
temps , sans mal se compor t e r c e p e n d a n t vis-à-vis 
de la p r emiè re , u n e fois qu 'e l le a mis bas . En 
hiver, p lus ieurs familles se r éun i s sen t et vivent 
ensemble dans la plus g r a n d e h a r m o n i e . 

Sa nou r r i t u r e est à peu près la m ê m e que celle 
du cerf; il est c e p e n d a n t p lus f r iand; il choisit 
les plantes les plus dél icates. Il se nour r i t p r inc i 
pa lemen t des feuilles de différents a r b r e s , de 
bourgeons de sapin, de céréales encore vertes, 
d ' he rbes , e tc . Il a ime beaucoup le sel et a besoin 
d 'eau p u r e ; mais la pluie et la rosée qui r e c o u 
vren t les feuilles paraissent lui suffire. Les che 
vreuils n e causenL de dégâts que q u a n d ils sont 
t r è s -nombreux , et s eu l emen t dans les cu l tures 
qui sont au voisinage des forêts. Us pénè t ren t 
cependan t parfois dans les j a r d i n s , f ranchissant 
h a r d i m e n t les ha ies et les pal issades. Us fouillent 
t ou t le sol p o u r m e t t r e à n u les p o m m e s de 
t e r r e , c o m m e le font les cerfs, et ne foulent pas 
les moissons au t an t que ceux-ci en s'y c o u c h a n t ; 
par c o n t r e , ils font beaucoup de mal aux j eunes 
a rb res . Ce n 'est que dans ces dern ie rs t emps q u e 
le mode de rep roduc t ion du chevreui l a été b ien 
connu . On a longtemps discuté sur l ' époque d u 
r u t ; on voulai t en a d m e t t r e deux , u n vrai r u t 
en a o û t , u n faux r u t en n o v e m b r e . Dietr ich de 
Wincke l l a observé l ' accoup lement au mois 
d ' aoû t ; il est cependan t encl in à a d m e t t r e qu ' i l 
se répè le en novembre , b ien qu ' à cet te époque 
le b roqua r t ait déjà depuis long temps p e r d u son 
bois . 

« On a tou t invoqué , d i t Elasius , con t re l 'exis
tence d 'une pér iode de r u t en n o v e m b r e : l ' ac
coup lemen t au mois d ' a o û t , l ' embonpoin t du 
b r o q u a r t avant ce m o m e n t , la chu te des bois en 
oc tobre , l eur poussée p réc i s émen t au mois de 
n o v e m b r e , la concept ion en août, suivie de la 
dispersion des chèvres , qui m e t t e n t bas en mai ; 
mais tout en vain. Ces an imaux se poursu iven t 
sans conséquence p e n d a n t l 'hiver , et cela doi t 
suffire pour anéan t i r toutes ces ra i sons . Il faut 
ne pas savoir in te rpré te r les faits p o u r doute r de 
la réa l i té du r u t au mois d 'août . Les b roqua r t s se 
l ivrent à ce m o m e n t des comba t s a c h a r n é s ; ils 
se dressent sur leurs pattes de de r r i è re , se donnen t 
des coups de tête, c o m m e le font les boucs , ou , ' 
p r e n a n t un é lan, se p réc ip i ten t l 'un sur l 'autre 
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pour se t ranspercer de leurs cornes . » En un 
mot, toute leur man iè re d 'ê t re m o n t r e qu ' i l s sont 
bien en rut . Les observa teurs jud ic ieux n ' en ont 
jamais douté , et les faits du res te le d é m o n t r e n t . 

Voici ce qui se passe : l 'œuf fécondé res te en 
quelque sorte à l 'é tat de déve loppement l a t en t ; 
depuis le m o m e n t de l ' accoup lement j u s q u ' a u 
mois de n o v e m b r e , l 'évolution de l ' embryon s'y 
fait t r è s - l e n t e m e n t ; mais , à par t i r de cette épo
que , elle s ' accentue . Les chasseurs qui exami 
nèrent des chevret tes pleines p e n d a n t cet te pre
mière pér iode, ne t rouvè ren t nul le t race de ges
tation ; ils ne su ren t pas reconna î t re l 'embryon. 
Mais le grand veneur de YelLheim, le D r Pocke ls , 
le D 1 Ziegler et s u r t o u t l ' i l lustre embryologis te 
Bischoff repr i ren t ces observations, découvr i ren t 
le processus r é e l , et réduis i ren t tout le merve i l 
leux à ce fait : q u ' u n an imal re la t ivement de pe 
tite taille porLe pendan t qua ran t e semaines . Si 
l'on n'avait ra isonné que pa r induc t ion , d 'après 
ce que l'on observe chez le cerf, on n ' aura i t pas 
eu besoin de r ecour i r à de telles hypothèses . 

Quatre ou c inq jours avant de me t t r e bas, la 
chevrette s 'éloigne du b r o q u a r t pendan t que l 
ques heures s e u l e m e n t , les p remiers j ou r s , pu is 
pendant un t emps plus long, j u squ ' à ce qu'enfin 
elle s'isole complè tement . La mise bas a lieu 
dans u n endroi t b ien t ranqui l le , caché , sol i taire . 
Les jeunes chevre t tes n ' on t d 'ord ina i re q u ' u n 
pe t i t ; les vieilles, deux ou t rois . La mère che r 
che à met t re sa p rogén i tu r e à l 'abri des ennemis 
qui la m e n a c e n t ; au m o i n d r e signe de danger , 
elle l 'avertit en frappant le sol du pied, ou en 
poussant un cri par t icul ier . Les faons, s'ils sont 
tout j eunes , se tapissent à t e r r e ; p lus tard, ils 
fuient avec leur m è r e . Lorsqu ' i l s ne peuven t 
l ' a ccompagne r , elle che rche à dé tou rne r l 'en
nemi, en l 'a t t i rant sur el le , c o m m e font les au 
tres cervidés. Lu i enlève-t-on un peti t , elle suit 
longtemps le ravisseur , cour t de côté et d 'aut re , 
appelle, m o n t r a n t ainsi son inqu ié tude . 

« Cette tendresse materne l le , dit Dietr ich de 
Winckel l , m'a plus d 'une fois t o u c h é , et m ' a fait 
remet t re en l iberté le faon que j ' avais enlevé; la 
m è r e , pour m ' en r é c o m p e n s e r , examina i t soi
gneusement si r ien n 'é ta i t arrivé à son nour r i s 
son ; elle t émoigna i t par ses caresses et ses 
gambades toute la joie qu 'e l le éprouvai t à le 
re t rouver sain et sauf. » 

A h u i t j o u r s , les pet i t s a c c o m p a g n e n t leur 
mère au pâ tu rage ; à dix ou douze jours , ils 
sont assez foris pour la suivre. Elle r e tou rne 
alors avec eux à son ancien can ton ; elle a p 
pelle le m â l e , et les faons l ' accompagnen t de 

leurs b ê l e m e n t s ; q u a n d il arr ive, elle le caresse 
t end remen t , et t émo igne ainsi le plaisir qu 'e l le a 
de le revoir . Le b r o q u a r t r ep r end alors la di
rect ion de la famille. 

Les faons t e t t en t j u s q u ' e n aoû t ou s e p t e m b r e ; 
à deux mois cependan t , ils c o m m e n c e n t à man
ger des herbes , q u e leur mère l eu r app rend à 
choisir . A dix mois , quand la chevre t te est de 
nouveau pleine, les faons la qu i t t en t . A quatorze 
mois , ils sont aptes à se r ep rodu i r e , et devien
nen t à l eur tour chefs de famille. 

A qua t re mois , le frontal du j e u n e chevreui l 
c o m m e n c e à se b o m b e r ; le mois suivant , appa
raissent des saillies qu i s 'accroissent de plus en 
plus , e t , en hiver , se m o n t r e n t les p remie r s an -
douil lers , longs de 8 à 10 cent . En m a r s , le j eune 
b r o q u a r t les dépoui l le d e leur peau ; en d é c e m 
bre , il les perd. En trois mois , le bois de seconde 
tête se développe. Il tombe en a u t o m n e , u n peu 
plus tôt que le p remie r bois n ' es t t o m b é . Les 
vieux b r o q u a r t s le perdent en n o v e m b r e c o m m e 
tous les cervidés. La m u e est en rappor t avec les 
fonctions génitales : elle a l ieu après le r u t , ainsi 
que la c h u t e des bois. Le nouveau bois pousse en 
hiver, il est complè t emen t développé q u a n d l 'ani
mal a son pelage d 'é té . 

C h a s s e . — On chasse le chevreui l c o m m e le 
cerf. Le fusil est p lus f r é q u e m m e n t employé 
con t re lui que la ca rab ine . Dans cer ta ines con 
trées , on en toure de toiles de g randes é tendues 
de forêts et on raba t le gibier vers le chasseur ; 
on fait aussi des chasses à t r a q u e ; parfois, enfin, 
le chasseur , à l ' époque du r u t , a t t i re le b roqua r t 
en imi tan t le b ê l e m e n t de la chevret te . T rè s - r a 
r e m e n t l ' an imal se défend avec ses bois , j amais 
il n ' a t t aque l ' h o m m e , qui est son plus dange reux 
e n n e m i . 

Le chevreui l devient la proie du lynx et du 
loup ; le cha t sauvage et le r ena rd , et que lque 
fois m ô m e la belet te , égorgent e t dévorent les 
j e u n e s faons. 

C a p t i v i t é . — i Les faons, pris peu de j o u r s 
après la naissance, s 'apprivoisent parfa i tement , 
deviennent de véri tables an imaux domest iques , 
sans j ama i s cependan t a t te indre la m ê m e taille 
en captivi té q u ' e n l iber té . Les l ignes suivantes 
d e Wincke l l nous m o n t r e n t j u s q u ' à quel po in t 
ils peuvent devenir familiers. 

« U n de mes frères, dit-i l , avait u n e chevre t te 
apprivoisée, qu i paraissait se complaire dans la 
société des h o m m e s . Souvent elle se couchai t à 

1 nos pieds , ou profitait volontiers de la p e r m i s -
' sion qu 'on lui donnai t de se coucher su r le ca 

n a p é , aux côtés de ma be l le -sœur . Elle j o u a i t 
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avec les chiens et les cha ts . Ceux-ci Ja ma l t r a i 
taient-i ls , elle les en punissai t en leur d o n n a n t 
des coups de pa t te . El le sortai t soit avec nous , 
soit tou te s e u l e ; mais alors u n b r o q u a r t se joi
gnai t d 'o rd ina i re à elle et l ' accompagna i t j u s 
qu ' à l 'entrée d u vi l lage. A l ' époque d u rut j elle 
restai t p lus ieurs j o u r s et p lus ieurs nu i t s dans la 
forêt, tout en venant faire à son maî t re de cour 
tes visites ; une fois pleine, elle revenai t à la 
maison et y m e t t a i t bas a u t e m p s ord ina i re . 
Mais les faons, nour r i s de son lait , res la ien t 
sauvages ; au mois d 'oc tobre , on les me t t a i t en 
l ibe r t é . Même à l ' époque du r u t , la chevre t te à 
l 'appel de son ma î t r e , le suivait j u s q u ' à la l isière 
de la forê t ; arr ivée là, elle s 'arrêtai t et poussai t 
u n cri pour appe le r son c o m p a g n o n . 

« Me cro i ra i t -on , si j e disais q u e ce c h a r m a n t 
an ima l , qu i portai t , p o u r se d i s t inguer , un collier 
avec une c lochet te , fut tué par q u e l q u e m é c h a n t 
qui nous est tou jours res té i n c o n n u . Un jour , 
nous la t rouvâmes dans les blés, a t te in te d 'un 
coup de feu et à une é p o q u e , où , dans nos en
virons d u m o i n s , a u c u n de ceux qui avaient le 
dro i t de chasse n ' aura i t t i ré sur u n e chevre t t e . » 

" ' e s t m a l h e u r e u s e m e n t là la fin ordinai re des 
chevreui ls qu i , hab i tués à la société de l ' h o m m e , 
se m o n t r e n t à u n chasseur pa r acc iden t ou à 
que lque individu m é c h a n t et grossier . J e pou r 
rais en ci ter p lus ieurs exemples , et j e connais 
des forestiers qu i ne dressent plus de chevreui ls , 
p o u r n 'avoir pas la dou leur de r e n c o n t r e r u n 
jou r , ainsi assassiné, l ' animal a u q u e l ils se se
ra ien t a t t achés . 

Il faut apprivoiser des chevre t tes et non des 
b roqua r t s , car ceux-ci , en vieillissant, deviennent 
méchan t s et i m p u d e n t s . Us on t pe rdu leur t i 
midi té innée ; ils connaissent l ' h o m m e , savent 
qu' i ls n 'on t r ien à c r a ind re , n i de sa par t ni de 
celle des chiens , et, i ncommodes pour tous , ils 
sont m ê m e dangereux pour les enfants. 

Un j eune chevreui l qu 'avai t un a m i de m o n 
père , le garde forestier généra l Heerwar t , s 'était 
mis dans la tête que la n iche du chien lui étai t 
u n e couche t t e t rès -convenable ; il y allait quand 
l ' idée lui en prena i t , Basco, le lég i t ime pro
pr ié ta i re , y é ta i t - i l , il le frappait de ses pa t tes 
de devant j u s q u ' à ce que le pauvre chien eût pris 
la fuite la tête basse, la q u e u e en t re les j a m b e s . 
11 savait bien qu' i l ne pouvai t t o u c h e r au favori 
de son maîLre ; il était obligé de lui céder . 

De vieux b roquar t s s 'é lancent parfois sur des 
enfants , et sur tou t sur des femmes , et peuvent 
les blesser gr ièvement avec l eu rs cornes ; il ne 
faut donc pas I J S élever. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le chevreui l donne à 

l ' h o m m e sa chai r , sa peau et son bois, et il cause 

bien ' moins de dégâts q u e le cerf, aussi n'est-il 

pas a u t a n t dé tes té . F o u r des ama teu r s , qui ne 

r ega rden t pas à la des t ruc t ion de que lques arbres , 

le chevreui l est un an imal chér i , car, là où il se 

sent en sécur i té , il ne c ra in t pas de se mon t re r 

dans les prés et les clair ières , et d 'orner agréa

b l e m e n t le paysage. C'est ce motif qui fait tenir 

des chevreui ls dans les parcs, 

L E S D A G U E T S — SUBULO. 

Die Spiesshirsche. 

C a r a c t è r e s . — Il existe dans l 'Amér ique du 

Sud deux peti tes espèces de cervidés, différant de 

toutes les au t res pa r la forme de l eu r bois, qui 

est r édu i t à la t ige, sans a u c u n e ramificat ion. Ils 

sont en ouLre caractér isés par des fossettes la

crymales pet i tes et u n e touffe de poils au côté 

i n t e rne d u tarse ; ils n ' o n t ni g landes ungueales 

ni canines . 

Les d e u x espèces sont le d a g u e t b r u n et le 

d a g u e t r o u x , Quazu-vira e t Quazu-pyta, c o m m e 

les appe l len t les Guarañas . Ils hab i t en t tous deux 

le m ê m e pays . 

LE DAGUET BRUN —SUBULO SIMFLICICORNIS-

Der braune Spiesshirsch. 

C a r a c t è r e s . — Le dague t b r u n [fig. 251) est un 
des plus peti ts cerfs. Il a 1 m è t r e de long'; sa queue 
mesu re 8 cent . ; sa h a u t e u r , au gar ro t , est de 
C3 cent . , et au s a c r u m de G9. II a i e corps al longé 
et le cou cou r t et mince ; la tê te cou r t e , é t roi te 
en avan t ; les j a m b e s hau tes , minces , g rac ieuses ; 
les oreilles assez g randes ; les yeux pet i ts et vifs ; 
les fossettes l ac rymales à pe ine m a r q u é e s . Le 
m â l e , seul , po r t e u n bois, consis tant en deux da
gues cour tes , s imples , a r rondies , assez épaisses 
à la r ac ine , qui vont en s 'amincissant , et se te r 
m i n e n t par u n e po in te a iguë ; elles sont obl i 
ques en h a u t et eu a r r i è r e , p r e sque parallèles ; 
l eu r surface est recouver te de sillons. La femelle 
a deux pet i tes saillies qui r e m p l a c e n t le bois . 

Le pelage , lisse e t couché , ressemble à celui 
d u chevreui l ; les poils de la tête et des j a m b e s 
sont t r è s -cour t s ; ceux du cou forment une cr i 
n i è re . La cou l eu r de la robe est u n j a u n e b run , 
le vent re et la face in te rne des j a m b e s sont d 'un 
j a u n e b lanc . Les poils sont blancs à la rac ine , 
puis noirs , fauves, et enfin no i r s à la pointe . Les 
j e u n e s on t le dos gr is-brun, les côtés du cou gris 
de cend re , avec une ra ie b r u n foncé au mi-
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lieu du dos ; les flancs sont couver ts de trois 

rangs de taches claires . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le dague t 

brun hab i le la Guyane, le Brésil , le Pé rou , le 

Paraguay, et peu t -ê t re le Mexique . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit dans 

la plaine c o m m e dans la m o n t a g n e , et s'élève à 

5,300 mèt res a u - d e s s u s du niveau de la mer . 

Dans la plaine, il hab i t e les grandes forêts vier

ges ; dans la m o n t a g n e , les buissons isolés ; il 

évite les l ieux découver t s . 

Durant le j o u r , il se t ient au repos dans les 

buissons ; au c o u c h e r du soleil, il se rend à la 

lisière des forêts pour y paî l re ; il saccage les 

plantat ions avois inantes , ou se contente de la 

nourr i ture qu'i l t rouve sous bois . Il dévaste sur

tout les j eunes p lan ta t ions d é m ê l o n s , de maïs , 

et pa r t i cu l i è rement de har icots . Au poin t du 

jour , il r en t re dans la forêt. 

On r encon t r e le dague t b run seul ou avec sa 

b i c h e , mais j amais r éun i à ses semblables pour 

former un t r o u p e a u . Le mâle et la femelle sont 

fidèles l 'un à l 'autre et élèvent en c o m m u n leur 

progéni ture . La chevre t te ne me t bas qu ' un seul 

petit, en décembre ou en janv ie r . Celui-ci suit sa 

mère par tout dès les trois ou cinq p remie r s j o u r s 

de sa vie; au c o m m e n c e m e n t , il t ro t te de r r i è re , 

puis il c o u r t d e v a n t el le. Un danger menace- t - i l , 

il se cache dans les buissons , et la m è r e s'enfuit. 

Les deux dague ts connus sont t rès -cra in t i f s . 

Lorsqu' i ls vont au p â t u r a g e , ils ne sortent d 'a

bord qu 'à moit ié de la forêt, r ega rden t de tous 

côtés, font que lques pas , r e c o m m e n c e n t leur 

inspect ion. Aperçoivent- i l s un e n n e m i , ils fuient 

dans la forêt; si l ' ennemi est loin, ils le r ega r 

dent quelque t emps avec c u r i o s i t é , avant de 

prendre la fuite. 

Les daguets ont pour ennemis na tu re l s les 

grands oiseaux de pro ie , les féliens et les chiens 

sauvages. 

C h a s s e . — O n les chasse avec des chiens , ou 

bien on les t ire à l'affût. 
Les dague ts sont agiles, mais ne résis tent pas à 

la fatigue. Avec u n bon cheval , on p e u t facile

ment les forcer, les a t te indre , les p r e n d r e avec 

un lasso. U n bon chien les a t t r ape en une demi-

heure , si la forêt n 'est pas t rop épaisse. 

, C a p t i v i t é . — Les indigènes a t t r apen t assez 

souvent des faons p o u r les appr ivoiser , il faut 

les tenir a t tachés ou enfermés dans un en

clos, à cause des dégâts qu' i ls causent aux plan

tat ions. Tan t qu ' i l s sont j eunes , ils sont dociles 

et privés, j amais cependant au m ê m e degré que 

le chevreuil ; n o n - s e u l e m e n t les mâles , mais 

encore les femelles se p réc ip i t en t su r l ' h o m m e 

et peuvent donne r de violents coups avec leurs 

j a m b e s de devant . Les daguets , pris j e u n e ? , s 'ha

b i tuen t dans les c o m m e n c e m e n t s à la maison ; 

mais , peu à peu, ils s 'en é lo ignent tou jours p lus , 

et finissent par la qu i t t e r , sans cependan t l 'ou

blier complè t emen t . Rengger en vit un revenir 

après dix mois , p o u r y c h e r c h e r un refuge con

tre des ch iens qui le poursu iva ien t . 

Au Ja rd in zoo log iquede H a m b o u r g , nous avons 

eu que lque t e m p s u n e femelle de dague t ; elle 

é tai t c h a r m a n t e et grac ieuse . P r o b a b l e m e n t cet 

an imal avait vécu depuis sa jeunesse dans la so 

ciété des h o m m e s ; il donnai t en toute occasion 

des t émoignages de sa confiance e t de son atta

c h e m e n t . On pouvai t le touche r , le caresser , le 

soulever, l ' empor te r , sans qu' i l fit la m o i n d r e 

tenta t ive de rés i s tance . Il vivait en bonne intel

l igence avec les au t re s cerfs ; j a m a i s j e n 'ai 

connu c r éa tu re plus d o u c e , p lus paisible. Il sup 

por ta i t ma l le cl imat de l 'Al lemagne du Nord ; 

n é a n m o i n s il étai t moins frileux q u e j e ne l 'au

rais c ru . Il ne cra ignai t pas la p lu ie , et se lais

sait m ê m e for tement mou i l l e r . La b o u e , par 

con t re , lui étai t insuppoi tab le . Il n ' a imai t pas le 

vent , et che rcha i t cont re lui u n abri dans son 

écur ie . R a r e m e n t il mangea i t de l 'herbe qu i 

croissait dans son enclos ; il préférai t , sans doute 

par suite de l ' hab i tude , une n o u r r i t u r e sèche, et 

su r tou t du pa in et des gâ teaux . 

Ma lheu reusemen t j e ne pus faire de longues 

observations sur ce c h a r m a n t an ima l . Il étai t 

dest iné aux enfants du pr ince royal de Prusse, et 

j e ne pus le g a r d e r . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On m a n g e la cha i r 

des dague t s , qui est t rès-es t imée, et leur peau 

sert à recouvr i r les sel les . 

L E S C E R V U L E S — CERVULUS. 

Die Muntjakhirsche 

C a r a c t è r e s . — L e s cervules sont caractér isés 
par leur pet i te t a i l l e , leur bois imparfai t , leurs 
fossettes lacrymales larges et profondes, l 'absence 
du pinceau de poils aux j a m b e s de derr ière , 

Une au t r e par t i cu la r i t é des a n i m a u x de ce 
genre consiste dans le déve loppement que p ren 
nen t les dents canines supér ieures dans les ind i 
vidus m â l e s ; elles s 'a l longent et sont visibles 
ex t é r i eu remen t c o m m e celles des chevrotains 
à m u s c . Elles ont aussi la m ê m e dest inat ion, et, 
pendan t le t emps du ru t , les cervules s 'en ser
vent lorsqu' i ls se b a t t e n t en t re eux p o u r la p o s 
session des femelles. 
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Fig, 55*. Le Daguet brun. 

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

pèces de ce genre hab i t en t les Indes et les îles 

de la Sonde . 

1 E CERVULE MUKTJAC O U EIDANli — CERVULVS 

MUNTJAC. 

Der Muntjak ou Kidang. 

C a r a c t è r e s . — Le m u n l j a c ou k idang (fig. 253) 

est l 'espèce la plus c o n n u e . Il a à peu près la 

taille du chevreuil ; il mesu re donc i m . 3 0 de lon

gueur , 72 cent , de h a u t e u r au garrot , et 80 cent , 

au sac rum. Le mâle por te un bois r eposan t sur 

des saillies t r è s - longues . La t ige se recourbe 

d 'abord un peu en avant et en d e h o r s , et s ' in

fléchit b r u s q u e m e n t en a r r i è re et en dedans 

vers le s o m m e t . S imple dans le p r inc ipe , cet te 

lige por te plus tard un andoui l le r d 'œi l , cour t , 

fort, po in tu , obl ique en h a u t et en avan t . Les 

saillies sont placées l 'une près de l ' au t re , p o u r 

s 'écar ter e n s u i t e ; elles ont environ 8 cent , de 

h a u t , sont recouver tes de poils Serrés, et se 

t e r m i n e n t par une roset te formée d 'un seul r a n g 

de grandes per les . Avec l 'âge, ces saillies devien

nen t plus fortes, et leur n o m b r e est plus grand-

Le bois por te des sillons long i tud inaux profonds , 

mais pas de perles. 

Le cervule munt jac est u n cervidé assez é lancé , 

v igoureux ; il a le corps r amassé , le cou de lon

gueur m o y e n n e , la tôte cou r t e , les j ambes hau te s 

et minces , la q u e u e cour te et touffue. Son pelage 

est cour t , lisse et épais ; les poils sont minces , 

luisants e t cassants ; il a le dos b r u n - j a u n e , le 

mil ieu du dos p lus foncé, d 'un b r u n châ t a in , la 

n u q u e d 'un b r u n cannel le , le museau brun- jaune , 

la face an tér ieure des saillies frontales m a r q u é e 

de bandes b r u n foncé, la face ex te rne des oreil

les d 'un b r u n j a u n e foncé, leur face i n t e r n e , 

le m e n t o n , la gorge, le ventre , la face in le rne 

des m e m b r e s , les fesses et la face infér ieure de 

la queue blancs ; la poi t r ine est j aunâ t r e , t a 

chetée de b l a n c ; les pieds de devant sont d 'un 

brun foncé, m a r q u é s de raies b l anches en avant , 

noires en a r r i è r e ; les sabots sont noi rs et su r 

mon té s d 'une tache b l a n c h e ; le bois est b lan-

c h â l r e , t i r an t sur le j a u n e . 

Cette espèce offre de nombreuses var ié tés . 

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

habi te S u m a t r a , Java, Bornéo , Banca et la pres

qu ' î le Malaisienne. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s Hors-

field, à qu i n o u s devons l 'histoire du cervule 

m u n l j a c , cet an ima l est t r è s -a t t aché à sa de

m e u r e ; il ne la qui t te j amais volontairement . 

Certaines localités sont connues c o m m e de 

meure s habi tuel les du munt jac depuis des temps 

i m m é m o r i a u x . Cet an imal para î t se compla i r e 

dans les rég ions peu élevées , r iches en collines 

el en vallons, et plus encore au pied des hautes 

m o n t a g n e s ou à la lisière des forôls. A Java, 
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on t rouve n o m b r e de pareils endro i t s ; de grandes 
é tendues de te r ra in sont recouver tes de hau te s 
he rbes , de buissons , d 'a rbres de moyenne hau
t eu r , formant de peti ts fourrés , et elles ne sont 
in te r rompues que par que lques pet i tes parcel les 
cultivées. C'est là que vivent les munt jacs , soit 
par paires , soit, ho r s de l ' époque du ru t , par p e 
tites familles. 

Ils se nour r i s sen t p r i n c i p a l e m e n t de ces hautes 
h e r b e s , q u i , à J a v a , r ecouvren t toutes les 
bruyères , u n e espèce de phyllanthes, décr i te par 
les voyageurs sous le n o m d'allang-allang : là 
aussi il t rouve un grand n o m b r e de malvacées. 
Lorsque la sécheresse est à son comble , c 'est-à-
dire vers le mi l ieu de l 'hiver de Java, un peu 
avant que les a rbres revêtent leurs nouvelles 
feuilles, on me t le feu aux he rbes sèches ; la vé
gétation des p lan tes au p r in t emps suivant n 'en 
est que plus favorisée, e t à la p r e m i è r e pluie, 
comme par u n coup de bague t te , la t e r re se cou
vre d 'un nouveau tapis verdoyant . Dans ces en
droits, r iches en eau et peu hab i tés , le munt jac 
t rouve s u r a b o n d a m m e n t t ou t ce qu' i l lui faut, 
et il y vit en sû re t é . 

Les faits relatifs à la r ep roduc t ion du cervule 
munt jac sont encore peu connus . On sait seule
men t que l 'espèce en t re en r u t en mars et en 

B r l E U M , 

avr i l ; qu ' à cet te époque , les mâles, qui vivent 

seuls le res te de l ' année , c h e r c h e n t les femelles, 

les fécondent , res tent que lque t emps avec elles, 

pour les a b a n d o n n e r b ien tô t . On ignore la dui 'ée 

de la gestat ion, l ' époque de la mise bas , et le 

m o m e n t où le j e u n e mâle a son p remie r bois . 

C h a s s e . —• Les indigènes chassent avec ar

deur le m u n tjac. Cet an imal laisse une piste très-vi -

s ible , que les chiens r amassen t bien. Lorsqu 'on 

le poursui t , il ne fuit pas au loin, c o m m e le fait 

le cerf o rd ina i re ; il s 'élance d 'abord t rès - rap i 

d e m e n t , p u i s , ra lent issant sa course et déc r i 

vant un grand ce rc l e , il r e tou rne à son poin t 

de dépa r t . Les indigènes , qui connaissent b ien 

toutes ses h a b i t u d e s , le disent faible et pa re s 

seux. Quand il a été poursuivi que lque t e m p s , 

il finit par cache r sa tête dans u n buisson et y 

reste immob i l e , sans s ' inquié ter de l ' approche 

du chasseu r ; il se croi t ainsi en sû re té . N ' a - t - on 

pu le tuer , l 'on n ' a qu ' à revenir les j ou r s su i 

vants à la place où on l'a fait lever u n e p remière 

fois, et l 'on est sûr de l'y r e t rouver . 

La chasse du munt jac au chien cou ran t est 

une vér i table passion pour les Javanais de d is 

t inct ion. P lus ieurs des grands propr ié ta i res pos

sèdent de fortes meu tes de chiens dressés à cet 

effet. Ce ch iens , connus sous le n o m de pariahs, 
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descendent de la race abor igène (1), et vivent 

dans un état de domest ic i té imparfa i te . Ils res 

semblen t aux chiens de S u m a t r a , que I l a rdwicke 

a décr i t s . Us sont m a i g r e s ; l eurs oreilles son t 

d ro i t e s ; ils sont sauvages et peu doci les . Les in

d igènes , c o m m e tous les M a h o m é t a n s , les esti

m e n t p e u et les t ra i ten t r a r e m e n t b i en . Ils sont 

mal élevés, e t n ' inspi rent aux E u r o p é e n s q u e du 

dégoû t . Mais ils sont courageux , p le ins de feu, 

et supér i eu r s aux au t res chiens pour cet te 

chasse. Dès qu ' i l s on t t rouvé u n e pis te , ils la su i 

vent avec a rdeur ; et quo ique le chasseur les suive 

l e n t e m e n t , il arr ive o r d i n a i r e m e n t à t e m p s à 

l ' endro i t où ils sont aux prises avec l ' an imal . Le 

cervule mun t j ac est c o u r a g e u x ; il sait se servir 

de ses cornes con t re les chiens , qu ' i l peu t mor 

t e l l emen t b lesser au dos , au v e n t r e , à la po i 

t r ine . Mais, finalement, le cerf s u c c o m b e sous 

leurs coups ou sous la bal le du chasseur . 

Dans la par t ie occidenta le de Java , on chasse 

le munt jac à t r a q u e , et l'on en t ue souvent de 

qua ran t e à c inquan te dans u n e seule j o u r n é e . 

P lus ieurs chasseurs m o n t e n t des chevaux dressés 

à cet effet, qui poursu ivent le munt jac j u s q u ' à ce 

que leur cavalier puisse le t u e r d 'un coup de 

sabre . Les indigènes m e t t e n t à cet te chasse u n e 

telle a rdeu r qu ' à c h a q u e m i n u t e ils sont exposés 

à se tuer ou à se blesser . 

A B a n c a , on place des lacets en t re les a rb re s , 

sur deux rangées obl iques qu i s 'écartent l 'une 

de l 'autre . Avec des ch iens , on y pousse les 

mun l j ac s , qu i , aveuglés de t e r r e u r , se précipi 

tent dans cet te ence in te et se p r ennen t dans les 

lace ts . 

Le t ig re et la p a n t h è r e poursu iven t aussi le 

cervule m u n t j a c . Mais la d o u c e u r du c l ima t , 

l ' abondance de n o u r r i t u r e sont telles que , malgré 

chasseurs et ca rnas s i e r s , le n o m b r e de ces an i 

maux ne d i m i n u e pas . 

C a p t i v i t é . — L e carac tè re impa t i en t du cer

vule mun t j ac fait q u e cet an imal ne s 'accom

m o d e pas fac i lement de la cap t iv i t é ; il la sup

por te n é a n m o i n s , et dans sa pa t r ie et m ô m e en 

E u r o p e . On en voit souvent chez les Européens 

et les indigènes ; mais il lui faut u n grand espace · 

et u n e n o u r r i t u r e abondan te et choisie . Bien 

t ra i té , il devient doux et assez pr ivé . 

Ckageti e t p r o d u i t s . — Les Européens man

gent le cervule m u n t j a c . Les indigènes ne m a n 

gent q u e la chair du m â l e ; cer ta ines part icula

rités q u e présen te la femelle leur font considérer 

celle-ci c o m m e i m p u r e ; ils croient qu ' en en 

m a n g e a n t , ils s 'exposeraient à des maladies . La 

peau n 'est d ' a u c u n emplo i . 

Dans ces dern ie rs t e m p s , on a décr i t plusieurs 

au t res espèces de munt jacs ; je ne saurais dire si 

c'est à to r t ou à ra ison. 

LES C A M E L E O P A R D A L 1 D E S ou GIRAFES — C AME LOPARDALES. 

Die Girufen, The Giraffes. 

Nous t rouvons dans la famille des r u m i n a n t s 
des êtres qui n e sont plus en h a r m o n i e avec ceux 
de la pér iode ac tuel le , et qui r appe l l en t les types 
des époques an té r ieures de no t r e t e r re ; mais de 
tous , le plus s ingulier est celui don t nous al lons 
faire l 'h is toi re . 

Les girafes fo rment u n e famille na ture l le . 
«Malgré les affinités qui les re l ient aux cerfs et 
aux ant i lopes , dit P . Gervais (2), on ne saurai t 
les associer n i aux uns ni aux au t res de ces an i 
m a u x . Le pr incipal ca rac tè re qu i les en d is t ingue 
n'est pas tant la s ingular i té de leurs formes ex
t é r i eu res , que la n a t u r e de leurs cornes , qu i 
ont l eu r axe osseux formé par une épiphyse os
seuse appl iquée sur l'os f ron ta l , et sont recou
vertes par une peau velue . Les cornes r é p o n -

(l) Voyez tome I, p. 328. 
(?) P. Gervais, llist. nal. des Mammifères. Paris, 

t. Il, p. 220. 

dent , p o u r ainsi d i re , à la par t ie du bois des cerfs, 

qu i est infér ieure à la por t ion pédoncula i re . » 

Il n 'y a dans cet te famille q u ' u n seul genre . 

L E S G I R A F E S — CAMELOPARDALIS. 

Die Girafen, The Giraffes. 

C a r a c t è r e s . — Les girafes sont géné r iquemen t 
carac tér isées pa r une téte a l longée ; des lèvres et 
u n e langue fort mobi les ; des yeux t rès -gros , un 
cou t r è s - l ong ; des j a m b e s an té r ieures bien plus 
élevées que celles de de r r i è r e , ce qui donne au 
corps une position oblique ; des doigts au n o m 
bre de deux seu lement à chaque pied. Elles 
n 'on t ni incisives ni canines s u p é r i e u r e s , et les 
canines inférieures ont la m ê m e direct ion que 
les incisives. Le n o m b r e total des dents est de 
t rente-deux, c o m m e chez les r u m i n a n t s qui ont 
des cornes à é tui . 
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l i u K i m , Mammifères. T. II. Pl. XXIX. 

L A G I R A F E . 
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Dans l ' époque actuel le , on ne p e u t r appor t e r 

au genre girafe q u ' u n e espèce . Dans les t emps 

anciens , ce genre , d 'après que lques natura l i s tes , 

aurai t été représen té par le Sivathcrium, don t on 

a t rouvé des c rânes fossiles dans les Indes . 

LA GIRAFE D'AFRIQUE — CAMELOPAHDALIS OIRAFA 

Vie Girafe/ The Giraffe. 

Horace n 'avait pas tout à fait tort quand il voyait 
dans la girafe un mé lange de p a n t h è r e et de cha
meau ; e t l e s é c r i v a i n s p o s t é r i e u r s , e n t r o u v a n t r e 
présenté sur les m o n u m e n t s de l ' anc ienne Egypte , 
un animal depuis l ong temps o u b l i é , pouva ien t 
bien le r ega rde r c o m m e u n être n ' ayan t d 'ex is 
tence que dans l ' imaginat ion de l 'ar t is te . Les 
Romains qiii voyaient les girafes que Ju les César 
et quelques e m p e r e u r s firent para î t re dans le 
c i rque , n ' é ta ien t pas plus ébahis que nous ne le 
sommes , nous , E u r o p é e n s civilisés, quand nous 
avons pour la p r e m i è r e fois sous les yeux cet 
être presque fan tas t ique , don t n o u s avons ce 
pendant en t endu par ler , ou dont nous avons pu 
voir des portrai ts plus ou mo ins fidèles; car l 'es
pèce est depuis long temps figurée et décr i te . On 
vit sous Amura t , à la fête de la Circoncision, 
vers 1574 ou 1576, des girafes qu i furent p rome
nées dans l ' h ippodrome de Constant inople , et qui 
avaient j u squ ' à 18 pieds de h a u t e u r . Un anc ien 
voyageur français , Michel Baud ie r ( I ) , p ré sen t à 
cette fête, les décrivi t avec beaucoup d 'exac t i 
tude pour le t e m p s et en laissa u n e figure assez 
net te . Belon (2) a figuré aussi une girafe sous le 
nom de Zumapa. Alber t le Grand avait déjà dé 
crit, sous le n o m de Sesaph et d'Anabula, des in
dividus offerts à F rédé r i c I I , e m p e r e u r d 'Al le
magne , par le p r ince de Damas (3). 

C a r a c t è r e s . —• La girafe (pl. XXIX) se dis t ingue 
par son cou d ' une l o n g u e u r d é m e s u r é e , des j a m 
bes hau tes , son t ronc épais, son dos incl iné , sa 
tête élégante, ses yeux beaux, g rands et l impides , 
et ses deux cornes recouver tes par la peau . La 
hau teur des pat tes , la l ongueu r du cou font paraî
tre la girafe u n des mammifè res les plus hau t s et 
les plus cour t s . Elle a 2 r a , 30 de l ong ; 3 m , 3 0 de 
hauteur à l 'épaule et 5 mè t res à 6 m , 2 5 à la t è t e . 

(1) Michel Gaucher, Ilistoire générale du Serrait. Lyon, 
1050, in-12, p. I ï 3 . 

(2) Belon, les Observations de plusieurs sinqulurilez et 
choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, etc. Paris, 
1588, in-4°, p. 263. 

(3) Voyez N. Joly et A. Lavocat, Recherches historiques, 
Ztiologiques. anatomiques et paléontoloyiques sur ta Girafe. 
{Mémoires d? ta Société du Muséum d'Histoire naturelle de 
Strasbourg. Strasbourg, 1815 J 

La q u e u e m e s u r e 80 cent , ou i ^ O en y c o m 

prenan t la l ongueu r des poi ls . L 'a r r iè re - t ra in est 

de 60 cent , p lus bas que le gar ro t . La dis tance 

du bout d u museau à la rac ine de la queue est 

de 4 ° , 3 0 ; le poids est de 5 qu in taux . Ces d i m e n 

sions nous font déjà voir combien la girafe dif

fère des autres m a m m i f è r e s . Mais sa s t r u c t u r e 

présente des par t icu lar i tés sur lesquelles n o u s 

devons nous a r r ê t e r . 

La girafe n 'es t pas s eu l emen t u n composé de 

pan thè re et de c h a m e a u , c o m m e le dit Horace , 

mais bien de p lus ieurs a n i m a u x . Elle a la tê te 

et le corps d u cheval , le cou et les épaules d u 

c h a m e a u , les oreilles du bœuf, la queue de l ' âne , 

les j a m b e s de l 'ant i lope, le pelage de la p a n t h è r e . 

Un tel mé lange ne peut p rodu i re q u ' u n e c réa

tu re m o n s t r u e u s e , e t p e r s o n n e ne s'avisera de dire 

que la girafe soit belle ou bien p ro p o r t i o n n ée . 

Le r a c c o u r c i s s e m e n t d u t r o n c n 'es t n u l l e m e n t 

en r a p p o r t avec la longueur du cou et des j a m 

bes ; le dos inc l iné est laid ; la h a u t e u r d é m e 

surée de l ' an imal est loin d 'ê t re u n o r n e m e n t . 

La t ê t e , l 'œil, le pelage sont beaux et agréables ; 

tout le res te est laid. 

La tê te de la girafe est a l longée , et le paraî t 

encore p lus , grâce à la minceur du m u s e a u . Les 

yeux sont g rands , vifs, et c e p e n d a n t doux, à ex

pression intel l igente ; les oreilles sont g r a n d e s , 

é l égan te s , t r è s - m o b i l e s , d 'envi ron 15 cent , de 

l o n g ; la tête est s u r m o n t é e de deux éminences , 

un peu plus cour tes que les oreilles, et r appe lan t 

un peu des cornes ; ent re elles est une saillie 

osseuse a r rond ie , qu 'on peu t r ega rde r c o m m e 

u n e t rois ième corne . 

Le cou a environ la longueur des j a m b e s de 

devan t ; il est é t ro i t , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t ; 

il por te une cr in ière é légante . La poi t r ine est 

large, le garro t p lus élevé q u e l ' a r r iè re - t ra in , 

le dos u n peu infléchi; les omoplates font u n e 

saillie p resque à angle droi t en avan t ; l ' a r r i è re -

t ra in est étroi t , on ne peut le voir quand on r e 

garde l ' an imal de face. Les j a m b e s sont minces , 

e t p resque d 'égale l o n g u e u r ; les sabots ont de 

l ' é l égance ; aux ar t icula t ions et du côté de la 

flexion, se m o n t r e n t des callosités c o m m e chez 

le c h a m e a u . 

La peau<est épaisse, et les poils, excepté ceux 

des co rnes , de la c r i n i è r e , de l ' ex t rémi té de la 

q u e u e , s o n t par tou t d 'égale longueur . La couleur 

fondamenta le du pelage est un j a u n e fauve, 

couleur de sable , p lus foncé sur le dos , passant 

au b lanchâ t re sous le ven t r e ; pa r semé de taches 

assez g randes , i r régul iè res , anguleuses p o u r la 

p lupar t , et b r u n roux clair ou foncé. Ces taches 
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sont plus pet i tes sur le cou et sur les j a m b e s q u e 

sur le reste du corps . La cr in ière por te des 

bandes fauves et b r u n e s ; la face an t é r i eu re et la 

racine des oreilles sont b l anches , la face pos té

r ieure est b r u n e . Il n'y a pas de taches su r le ven

t re et à la face in te rne des m e m b r e s ; la touffe 

t e rmina le de la q u e u e est d 'un no i r foncé. 

Le fœtus est recouver t d 'un pelage m o u , gris, 

sans t a c h e s ; mais celles-ci sont m a r q u é e s avant 

la na i ssance . 

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

bite ac tue l lement l 'Afrique cen t ra le et m é r i d i o 

na le , en t re le 17° de la t i tude nord et le 2-4° de 

lat i tude sud, c 'es t -à-di re depuis le sud du S a h a r a 

j u s q u ' a u x rives du fleuve Orange . On ne sail 

j u s q u ' o ù elle s 'étend du côté de l 'ouest. On ne 

la t rouve pas dans le Congo et la S é n é g a m b i e , 

p r o b a b l e m e n t pa rce q u e la con t rée y est m o n 

t a g n e u s e ; elle n 'hab i t e en effet q u e les s teppes , 

j amais ni les mon tagnes , n i les épaisses forêts 

vierges. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — DailS les 

belles forêts du sud de l 'Afrique, la girafe fait un 
au t r e effet q u e dans les euclos de nos ja rd ins 
zoologiques. On est frappé de la conformi té qu' i l y 
a entre cet an imal et le mil ieu où il vit. « Celui 
qu i voit sans en être émervei l lé , di t Gordon Cum-
ming , u n t r o u p e a u de girafes au mil ieu des belles 
mimosées qui o rnen t leur pa t r ie , et don t elles 
r o n g e n t les dernières b r a n c h e s , n 'a a u c u n sent i 
m e n t des beautés de la n a t u r e . » 

On rencon t r e su r tou t les girafes dans les e n 
droits où se t rouvent b e a u c o u p de t roncs d 'ar 
bres dévastés p a r les o u r a g a n s , e t qu i , recou
v e r t s - d e l ichens , s imulen t le long cou de ces 
animaux. « Souvent , dit l ' au t eu r que j e viens de 
citer , j ' a i dou té de la présence d 'une t r o u p e en
t ière de girafes, j u squ ' à ce q u e j ' a i e eu recours 
à ma longue-vue ; mes compagnons sauvages 
avouaient que leurs y e u x , q u e l q u e p e r ç a n t s , 
que lque exercés qu ' i ls fussent, y é ta ient souvent 
t r o m p é s ; ils p rena ien t ces t roncs p o u r des girafes, 
ou inversement des girafes p o u r des a rb re s . » 

D'ordinai re , on r e n c o n t r e les girafes en peti tes 
t roupes de six à h u i t ind iv idus ; elles sont plus 
n o m b r e u s e s , là où elles se sen ten t en sû re t é . 
C u m m i n g parle de t roupeaux de trej i te à q u a 
ran te têtes ; il croit c e p e n d a n t que vingt-six est 
le n o m b r e m o y e n . P o u r mo i , j e n 'a i vu q u ' u n e 
fois trois girafes, dans le Kordofahn , et n 'ai ja
mais en tendu par le r que de pet i tes t r o u p e s . 

Tous les m o u v e m e n t s de la girafe on t que lque 
chose de singulier . Sa m a r c h e est u n pas lent et 
m e s u r é ; sa course est un galop lourd, mais t rès-

rap ide pa r smte des d imens ions de chaque bond. 
La g r a n d e u r et le poids de l 'avant-train sont tels, 
que l ' an imal est incapab le de se soulever par sa 
seule pu issance m u s c u l a i r e ; il doi t à cet effet 
p e n c h e r son long cou en a r r i è re , déplacer ainsi 
son cen t re de gravi té , et ce n 'es t que de cet te 
façon qu ' i l p e u t se dé tacher d u sol. La girafe 
saute sans fléchir les j a m b e s de devant , pen
d a n t qu 'e l le p o r t e son cou d i r e c t e m e n t en 
avant , elle lève les j a m b e s de de r r i è re . Ainsi, le 
cou de la girafe est c o n t i n u e l l e m e n t ag i t é ; on 
di ra i t , c o m m e l 'écr i t L ich tens te in , le m â t d 'un 
vaisseau ba l lo t té p a r les vagues . Il faut un excel
lent cheval p o u r a t t e indre u n e girafe; et il est 
très-difficile de la poursu ivre long temps , car de 
tous les a n i m a u x , c'est p r e s q u e toujours elle qui 
se fat igue la de rn i è r e . Mais c'est q u a n d elle 
m a r c h e t r a n q u i l l e m e n t , que la girafe m o n t r e le 
m i e u x tous ses avan tages ; elle a alors que lque 
chose de d i g n e et de grac ieux . 

Une a t t i t ude s ingul ière est ceUe que p rend 
l 'animal q u a n d il boi t ou qu ' i l r amasse quelque 
chose sur le sol. Dans bien des descr ip t ions , on 
dit qu ' à cet effet il t ombe sur ses genoux , c'est-
à-dire sur ses a r t i cu la t ions ca rp iennes . Cela 
n ' es t po in t . La girafe écar te ses j a m b e s de devant , 
et se baisse ainsi j u s q u ' à ce qu 'e l le puisse a t 
te indre le sol avec son cou . C'est dans cette 
posi t ion ex t raord ina i re q u e j ' a i fait représen te r 
par m o n dess ina t eu r , M. Kre t s chmer , la girafe 
du J a r d i n zoologique d ' A m s t e r d a m [pg. 256). 

D 'ord ina i re , la girafe n e se repose que p e n 
dan t la n u i t . Elle t o m b e d ' abord sur les a r t i c u 
lat ions des j a m b e s de devant , fléchit celles de 
de r r i è re , et se couche enfin c o m m e le c h a m e a u . 
P o u r do rmi r , elle s 'é tend su r le côté, fléchit u n e 
j a m b e de devant ou les d e u x , por te son cou en 
a r r i è r e , sa tê te r eposan t sur ses cuisses. Son 
sommei l est cou r t e t l éger ; elle para î t pouvoir 
s'en passer p e n d a n t p lus ieurs j o u r s , et se reposer 
d e b o u t . 

La girafe a man i fe s t emen t u n rég ime en h a r 
m o n i e avec sa conformat ion phys ique . Elle est 
des t inée , non pas à pa î t re l 'herbe à la surface du 
sol, mais à m a n g e r les feuilles des a rb res . Sa 
langue t r è s -mob i l e lui est à cet effet de la plus 
g rande ut i l i té . On sait q u e la p l u p a r t des r u m i 
nan t s se servent de cet o r g a n e p o u r p rendre leur 
n o u r r i t u r e ; mais a u c u n n ' e n fait un usage aussi 
exclusif q u e la girafe. La l angue est p o u r elle 
ce que la t r o m p e est pour l ' é léphant . Elle peu t , 
à l 'aide de cet o rgane , saisir les objets les plus 
pe t i t s , cueil l i r la feuille la plus dél icate . « Dans 
no t r e j a rd in zoologique , di t Orner, plus d 'une 
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Fig. 256. La Girafe d'Afrique. 

dame qui admi ra i t la girafe, s'est vu enlever 

par elle les fleurs artificielles qu i o rna ien t son 

chapeau.» La girafe semble ê t re gu idée plus par 

la vue que pa r l ' odora t ; c'est ainsi qu 'e l le a p u 

se t romper , et saisir ces i leurs artificielles avec 

la langue. 

En l iber té , la girafe se n o u r r i t s u r t o u t de 

branches , de bou tons , de feuilles de mimosées . 

Dans le sud de l 'Afrique, ce sont des mimosées 

épineuses qu i fo rment le fond de sa n o u r r i t u r e ; 

dans l 'Afrique du Nord, ce sont les mimosées 

ordinaires et les l ianes qui dans ces pays e n t o u 

rent les a rb res en grande abondance . Lorsqu 'e l l e 

a des a l iments f ra i s , elle p e u t se passer long

temps d 'eau, c o m m e le c h a m e a u ; mais p e n d a n t 

la sécheresse, lo rsque lès a rb res on t pe rdu leurs 

feuilles, et qu 'e l le n e t rouve que des herbes des 

séchées, elle pa rcou r t souvent plus ieurs l ieues 

pour s 'abreuver à que lque m a r e , ou aux pet i ts 

filets d 'eau, qu i r ep résen ten t les to r ren t s de la 

saison des p lu ies . La girafe r u m i n e debout , sur

tout la nui t . Elle para î t le faire moins long temps 

que les au t res a n i m a u x du m ê m e ordre . 

Sous le r appor t de l ' in te l l igence, la girafe doit 

être placée assez hau t dans l 'échel le des ê t res . 

El le est t rès-douce , très-pacifique, et vit en b o n n e 

ha rmon ie avec ses semblab les , et avec les au t r e s 

an imaux, t an t que ceux-ci ne l ' inquiè ten t pas . 

En cas de danger , elle sait t r è s -b ien se défendre , 

non à coups de co rnes , qu i ne paraissent ê t re 

q u ' u n o r n e m e n t , mais à l 'aide de v igoureux coups 

de p ied . Au t e m p s du r u t , les mâles comba t t en t 

ainsi en l ' h o n n e u r de leurs femelles . C'est d e la 

m ê m e façon que la girafe femelle défend son 

pet i t cont re les a t t aques des ca rnass ie r s ; d ' un 

seul coup de patLe, elle p e u t renverser u n l ion. 

Dans les j a r d i n s zoologiques , les gardiens do i 

vent souvent se t en i r su r leurs gardes , lorsqu ' i ls 

sont en présence d ' une girafe. 

Ce n 'es t q u e dans ces de rn ie r s t emps qu 'on a 

appr i s à conna î t r e le m o d e de r ep roduc t i on des 

girafes. l i e n est qui ont mi s has dans les j a r 

dins zoologiques de Londres et de Vienne . L 'ac 

c o u p l e m e n t eut lieu en m a r s ou au c o m m e n c e 

m e n t d'avril , la d u r é e de la gestat ion fut de 

q u a t r e cen t t rente-un à qua t r e cen t qua ran t e -

qua t r e j o u r s , soit de quatorze mois et qua r t à 

qua torze mois et demi . Au t e m p s du r u t , les 

a n i m a u x des deux sexes poussa ient de légers 

b ê l e m e n t s . Les mâles se préc ip i ta ien t l 'un sur 

l ' au t r e , sans t r op d ' a rdeur , se frot taient de leurs 

co rnes le dos et les flancs ; j amais ils ne se li

vrèrent de combats sé r ieux . La par tur i t ion fut 

facile. La pet i te girafe res ta environ une m i n u t e 

immob i l e , puis se mi t à r e s p i r e r ; au b o u t d ' u n e 

d e m i - h e u r e , elle essaya de se lever, et vingt m i 

n u t e s ap rès , elle chercha i t sa m è r e en c h a n c e 

lant. Celle-ci paraissai t n e r e g a r d e r son peti t 

qu 'avec indifférence. On du t donne r la j e u n e 

girafe à élever à une vache . Dix heu res après 
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sa naissance, elle coura i t dé jà ; au t ro is ième j o u r , 

elle c o m m e n ç a i t à sauter . M a l h e u r e u s e m e n t elle 

m o u r u t à l 'âge d 'un m o i s . Lors de sa na issance , 

elle avait 2™,25 de l o n g ; la h a u t e u r des j ambes 

de devant é ta i t de lm,bo, et la q u e u e mesura i t 

50 cent . 

Neuf mois après la naissance de cet te p r e m i è r e 

girafe, la femelle s 'accoupla de n o u v e a u , et , 

après q u a t r e cen t t r en t e -un j o u r s , mi t bas un 

pet i t , qu i , douze heures après sa na i ssance , t é 

tai t sa m è r e . A trois semaines , il c o m m e n ç a à 

m a n g e r des he rbes , et , à q u a t r e mois , à r u m i n e r . 

Sep t j o u r s après sa na i ssance , il avait 2 m è t r e s 

de h a u t ; à neuf mois , S 1 0 , ^ . 

Au Ja rd in zoologique de Vienne , vit actuel le

m e n t une girafe qui est n é e le 20 ju i l le t 1858. 

F i tz inger , qu i a fait conna î t r e ce cas , r a p p o r t e 

q u e , dans les p r e m i e r s t emps , la m è r e n e lui 

t émoigna i t pas g rand a t t a c h e m e n t . Après lui 

avoir un peu léché la tête, elle s 'éloigna d e ' l u i , 

sans plus s'en i nqu i é t e r ; on fut forcé de la t ra i re 

e t d 'élever le petit au b ibe ron . La girafe se laissa 

t r a i r e faci lement , mais elle avait si peu de lait, 

q u ' a u b o u t de que lques j o u r s , on du t faire élever 

la pet i te girafe par une vache. 

C h a s s e . — La chasse de la girafe p résen te 

de grandes difficultés. Le França i s Th ibau t , que 

j ' a i b ien c o n n u dans le Kordofahn, r a p p o r t a 

en 1834, en E u r o p e , une girafe vivante qu ' i l 

avait chassée et prise dans les s teppes du Kor

dofahn . Elle étai t j e u n e ; il s 'en empa ra après 

avoir t ué sa -mère . D'après son réc i t , cette prise 

lui causa mille peines et mille soucis . Il faut, 

p o u r chasser la girafe, res ter des semaines en 

t ières dans les s teppes, avoir avec soi de bons 

chevaux , des c h a m e a u x , des vaches , e t s 'être 

p r o c u r é des guides a rabes ind igènes . Les j e u n e s 

girafes, u n e fois prises, se soume t t en t facile

m e n t à leur so r t ; elles r é c l a m e n t n é a n m o i n s 

b e a u c o u p de soins, et l 'on e m m è n e àce t e f f e tde s 

vaches lai t ières p o u r pouvoir les nou r r i r . De 

l ' i n t é r i eu r de l 'Afrique, on condui t les girafes, 

b i en tô t apprivoisées, et leurs nour r ices , à pet i tes 

j o u r n é e s , j u s q u ' à la côte , où on les e m b a r q u e . 

Gordon C u m m i n g raconte en t e rmes an imés 

la chasse à la girafe :« A u c u n e p l u m e , dit-il, n e 

p o u r r a i t d o n n e r une idée du plaisir qu ' ép rouve 

le chasseur à passer au mil ieu d 'une t r oupe de 

girafes. D 'ord ina i re , ces an imaux se sauvent au 

t ravers des buissons ép ineux, qui me t t en t en sang 

les b ras et les j a m b e s du chasseur . A m a p r e 

m i è r e chasse , dix girafes passèrent devant mo i . 

El les galopaient t r anqu i l l emen t , tandis que m o n 

cheval é tai t obligé de p r e n d r e son a l lure la 

plus r ap ide , pour ne point d e m e u r e r en a r r iè re . 

« J e n'avais j a m a i s ressent i , dans tou te m a 

longue carr ière de chasseur , u n e impress ion pa

reille à celle que j ' é p r o u v a i à cet te vue . J 'é ta is 

ravi pa r cel te appar i t ion sp lend ide , je les suivais 

c o m m e e n c h a n t é , j e n e pouvais croire que je 

chassais des êtres réels, a p p a r t e n a n t à ce m o n d e . 

Le sol était fe rme et du r . A c h a q u e bond de mon 

cheval , je m e rapprocha i s du t r o u p e a u , j e pous

sai enfin au mil ieu et en séparai la p lus belle 

femelle . Celle-ci p r i t la fuite avec rapidi té 

s au t an t , ga lopan t , cassant les b r a n c h e s avec 

son cou et sa poi t r ine et en j o n c h a n t m a 

rou te . A hu i t pas , je fis feu, et lui envoyai u n s 

bal le dans le dos. Poussan t m o n cheval plus 

près d'elle encore , j e plaçai le canon de m a ca 

rab ine à que lques pieds de la bê le , et lui logeai 

m a seconde balle de r r i è re l 'omopla te , sans grand 

effet cependan t . Elle pr i t le p a s ; je mis alors 

pied à t e r r e , et m e plaçai devant elle, en r e 

cha rgean t r a p i d e m e n t mes deux coups . La girafe 

s 'é tant a r rê tée dans le lit desséché d 'un ru is 

seau , je la t irai dans la d i rec t ion d u c œ u r ; au s 

sitôt elle pr i t la fuite, je rechargea i et la suivis à 

cheva l ; elle s 'arrêta de nouveau , je descendis 

u n e seconde fois et la regarda i aveu é tonnne -

m e n t . Sa beau t é m e ravissa i t ; son mil doux et 

foncé, aux cils soyeux, me regarda i t avec u n e 

expression supp l i an te . J e fus saisi d ' h o r r e u r du 

sang q u e je versais. Mais la passion de la chasse 

l ' empor ta ; j ' épau l a i et m a balle frappa la girafe 

au cou. Elle se leva sur ses pa t tes de de r r i è r e , 

r e t o m b a en éb ran lan t le sol ; un flot de sang noir 

ja.illïL de la b lessure , elle eut que lques convul

sions, et m o u r u t . » 

C a p t i v i t é . •— Si l 'on a du plaisir à t u e r u n e 

girafe, on en a plus encore à la p r e n d r e vivante , 

car, pa r tou t on a ime cet an ima l , p a r t o u t on se 

ré joui t de la conserver en capt ivi té . Dans les 

villes de l ' in tér ieur de l 'Afrique, on voit souvent 

des têtes de girafes s 'élever au -des sus des m u r s 

des j a rd ins , et l 'on r e n c o n t r e aux environs des 

lieux hab i tés , de ces a n i m a u x apprivoisés , qu i 

e r ren t l i b remen t . 

Lors de no t re arr ivée à Kar l iodj , su r le Nil 

l î leu, une girafe fut la p r e m i è r e à s ' approcher 

de no t re ba rque , c o m m e pour nous sa luer ; elle 

vint avec confiance et m a n g e a dans no t re ma in 

du pa in et des gra ins de d o u r a h . On aura i t dit 

que nous ét ions de vieilles connaissances . Elle 

ne t a rda pas à r e m a r q u e r combien nous y p r e 

nions plaisir , et tous les jours , elle venai t nous 

visiter et recevoir nos caresses. J e compr i s alors 

le n o m arabe serahse (la c h a r m a n t e ) , dont nous 
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avons fait girafe. J e fus enchan té de pouvoir 

observer un parei l an ima l qui était c o m m e en 

liberté ; je n 'en avais vu q u ' u n e fois, et de loin, 

et cependan t j ' ava is passé p lus ieurs semaines 

dans des endroi ts qui sont r épu tés pour r iches 

en girafes. 

Il est fâcheux qu 'on ne puisse employer la gi

rafe à la m a n i è r e du bœuf ou du m o u t o n ; a u c u n 

animal domes t ique ne serai t p lus agréable . 

Ma lheureusemen t les girafes n e suppor t en t 

pas faci lement la captivi té en E u r o p e . Elles 

succombent en généra l à u n e malad ie qui affecte 

le système osseux, la maladie des girafes, causée 

; sans doute par le m a n q u e de m o u v e m e n t s et 

une n o u r r i t u r e non appropr i ée . D 'après les ex

pér iences que j ' a i faites avec l 'é lan, j e crois 

qu ' i l faudrai t leur donner du tannin , ca r les 

feuilles de mimosa dont elles se nour r i s sen t dans 

l eu r patr ie sont t rès - r iches en cet te subs tance . 

Il faut de plus , de t o u t e nécessi té , l eur d o n n e r 

u n g rand espace et u n e li t ière c h a u d e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On util ise les diverses 

part ies de la girafe : on m a n g e sa cha i r ; on t anne 

sa peau qu i fourni t un excel lent c u i r ; sa q u e u e 

est t ransformée en c h a s s e - m o u c h e ; et la corne de 

ses sabots sert à confect ionner divers us tens i les . 

LES ANTILOPIDES 

Die AntUopen, 

Si tous les a n i m a u x qui appa r t i ennen t à cette 

cinquième famille é ta ient aussi gracieux que les 

gazelles, nous devrions les r a n g e r a la tête de 

l 'ordre, ou tou t a u moins leur d o n n e r le pr ix 

de la beau té . Mais il en est que- le vulgaire ne 

reconnaî t ra i t pas pour les p roches pa ren t s de 

ces c h a r m a n t s habi tan ls du déser t . Le n o m 

d'anti lope ne réveille q u e l ' idée d 'un an imal lé

ger, gracieux e t dél icat , et les profanes seraient 

plus enclins à ranger les types lourds de cel te 

famille parmi les bœufs que p a r m i les an t i 

lopes. 

Plusieurs espèces sont connues depuis les 

temps les plus r e c u l é s ; poètes et voyageurs les 

ont célébrées. P o u r une d'el les, le chasseur des 

Alpes expose sa vie chaque j o u r et déploie à sa 

poursui te u n e passion sans exemple . 

C a r a c t è r e s . — En généra l , on peu t d i re que 

les anlilopidôs sont des a n i m a u x élancés , ayant 

les formes des cervidés , à poils cour t s et cou

chés, à cornes p lus ou moins t o r tueuses . Les 

diverses espèces ont en t re elles beaucoup d ' ana 

logie : la forme des c o r n e s , des sabo ts , de la 

queue , que lques variat ions dans le pelage , peu

vent seules les d i s t inguer . Mais le n o m b r e des 

antilopidés est tel , q u e les ex t rêmes ne para i s 

sent plus avoir de r a p p o r t s ; les différences vont 

croissant, en effet, à m e s u r e q u e le n o m b r e des 

espèces a u g m e n t e . On trouve dans cet te famille 

des an imaux qu i rappel lent les uns les bœufs, 

les autres les chevreui ls , ceux-ci les chevro ta ins , 

et ceux-là les c h e v a u x ; la q u e u e est tan tô t lon

gue c o m m e chez le bœuf, ou cour te c o m m e chez 

le cerf. La n u q u e por te une peti te c r in iè re ; les 

poils s 'al longent a u t o u r de la bouche , de manière 

i — ANTILOPE M. 

The Antelope\ 

à former u n e b a r b e , c o m m e chez les chèvres . 

Les cornes s ' infléchissent, se t o u r n e n t , se tor 

den t de diverses maniè res ; elles affectent la 

forme d 'une l y r e ; elles sont con tou rnées en pas 

de vis, ou plus ou moins d ro i t es ; elles sont r o n 

des , anguleuses , compr imées ; l eur poin te est 

por tée en avant ou en ar r iè re , en dehors ou en 

dedans . Les rugosi tés t ransversales qui ind iquen t 

la croissance de la corne sont plus ou moins in

d iquées . Dans u n genre , il y a q u a t r e c o r n e s ; 

dans un au t r e , c h a q u e co rne p résen te une en-

fou rchu re c o m m e chez les cerfs. 

Quan t à la conformat ion in te rne des an t i lop i 

dés, on peu t d i re , en généra l , qu 'e l le rappel le le 

type des cerfs. La femelle a deux ou q u a t r e m a 

melons , excep t ionne l l emen t c inq. Elle ne m e t bas 

q u ' u n pet i t pa r por tée , r a r e m e n t d e u x ; la d u r é e 

de la gestat ion est de six mois en m o y e n n e . Le 

j e u n e est adul te à qua to rze ou d ix -hu i t mois , 

il en est m ê m e qui sont aptes à se r e p r o d u i r e 

avant cet âge . 

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

sont r é p a n d u s dans tou te l 'Afr ique, dans l 'Asie 

et l 'Europe centra les et mér id iona les , et dans 

l 'Amér ique d u Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La p lupar t 

vivent dans les pla ines ; d ' au t re s pré fè ren t les 
hau te s m o n t a g n e s , et m o n t e n t j u s q u ' à la l imite 
des neiges é t e rne l l e s ; les u n s r e c h e r c h e n t les fo
rê t s clairse-mées, les au t res les taillis touffus,d 'au-
tres encore les mara i s et le voisinage de l 'eau. 

Les g randes espèces se réun issen t en t rou 
peaux, souvent excessivement n o m b r e u x , les pe
ti tes vivent en sociétés moins g randes , ou deux 
à deux . Us on t des habi tudes à la fois d iurnes 
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et n o c t u r n e s , ce qui les dis t ingue des cerfs. 
Leurs m o u v e m e n t s sont vifs, légers et t rès -gra
cieux. U n t roupeau d 'ant i lopes est toujours u n 
spectacle c h a r m a n t . Il en est beaucoup qui sur
passent tous les au t re s mammi fè r e s en r a p i d i t é , 
et les cerfs en élégance. Us on t besoin d 'a i r , de 
lumiè re , de l i b e r t é ; aussi peuplent-i ls le déser t , 
et an imen t - i l s les so l i tudes . Que lques u n s seu
l e m e n t sont lourds , et se fa t iguent r a p i d e m e n t ; 
les au t re s ne font q u e s 'exciter davan tage p a r le 
m o u v e m e n t . Leurs sens sont t rôs-développés, 
s u r t o u t la vue, l 'ouïe et l 'odorat . Sans ê t re t rès-
inte l l igents , ils le sont p lus c e p e n d a n t que d 'au
t res r u m i n a n t s . Ils sont cur ieux , mais vigi lants , 
et ne s ' a b a n d o n n e n t j ama i s à un repos insou
ciant . Us me t t en t à profit l ' expér ience . Une fois 
qu' i ls on t été poursu iv i s , ils p lacent des sent i
nelles et dev iennen t méfiants au p r e m i e r chef. 
Us sont gais, vifs, j oueu r s , sans ê t re capr ic ieux. 
B e a u c o u p sont t rès-pais ibles , d ' au t re s t r è s -
m é c h a n t s . Les u n s hè len t , les aut res gémissen t 
ou sifflent ; en dehor s de l ' époque du ru t , ils font 
r a r e m e n t en t end re leur voix. 

Les ant i lopidés ont u n rég ime végétal : ils se 
nour r i s sen t d ' he rbe s , de feuilles, de bourgeons , 
de j e u n e s pousses . Que lques -uns sont t r è s -
sobres et se con ten ten t de la n o u r r i t u r e la plus 
pauvre , de que lques l ichens . Lorsqu ' i l s ont des 
p lan tes vertes à mange r , ils peuvent se passer 
de boire pendan t long temps . Les espèces qu i 
vivent dans le déser t , sont s u r t o u t dans ce cas. 

C a p t i v i t é . — La p lupar t des ant i lopidés s u p 
p o r t e n t la capt ivi té , au moins dans leur pa t r ie , s'y 
r ep rodu i sen t , c h a r m e n t leur ma î t r e par leur dou
ceur et leur confiance. P lus i eu r s dev iennen t de 
véri tables a n i m a u x domes t iques ; on p e u t m ê m e 
se servir d ' une espèce c o m m e an imal de t ra i t . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — On peut dire des ant i 

lopidés q u e ce sont des a n i m a u x u t i les , et cela 
sans excep t ion . Là où ils viveut, ils causent b ien 
r a r e m e n t des dégâts appréciables ; et l 'on em
ploie leur peau , leurs cornes , l eur cha i r . Aussi les 
chasse t -on pa r tou t avec a r d e u r . Mais ils sont 
d 'une uti l i té in te l lec tue l le , e s thé t ique , d i ra i s - je , 
encore plus g rande , par sui te du plaisir q u e cau
sent à l ' h o m m e et leur chasse et leur vue . 

11 est difficile de r é u n i r toutes les espèces de 
cs t te famille en groupes na tu re l s . On s'est 
fondé, d ' o rd ina i r e , sur leur r e s semblance avec 
les cerfs, les chèvres , les bœufs , e t c . ; mais cela 
est insuffisant, et les cornes fournissent les ca
rac tè res de division les mei l l eu rs . 

Nous ne ferons l 'histoire que des a n i m a u x les 
plus impor tan t s de cette famille. 

L E S C A P R I C O R N E S — CERVICAPRA. 

Die Hirschziegenantilopen. 

C a r a c t è r e s . — Les capr icornes sont des an 

t i lopes é lancés , d o n t le mâle seul porte des 

cornes p resque dro i tes , dirigées en h a u t et en 

a r r i è re , r ondes , c o n t o u r n é e s en pas de vis ; leur 

q u e u e est cour te et touffue. 

Les fossettes lacrymales sont grandes et m o 

biles ; il y a des glandes in t r a -unguéa les et des 

poches g landula i res en t re les doigls et aux 

flancs. 

La femelle a deux m a m e l o n s . 

L E C A P R I C O R N E A B É Z O A R D — CERVICAPIIA 

EE7.0ART1CA. 

Die Hirschziegenantilnpe, ou Snfi. 

Ce capr i co rne j o u e un rôle dans la m y t h o l o 
gie h indoue . Il est consacré à la déesse Tschan-
dra ou à la lune . E n sanscr i t , il se n o m m e ena; 
on l 'appel le m a i n t e n a n t satin ou safi. Des 
poèmes n o m b r e u x chan t en t sa b e a u t é . 

C a r a c t è r e s . — Il ressemble b e a u c o u p au daim 
(fig. 257) ; mais il est u n peu plus pet i t , plus élancé 
et plus grac ieux. Il a l ^ O de l o n g ; sa q u e u e 
m e s u r e 16 cent , ou 25 avec la touffe de poils 
qui la t e rmine ; sa h a u t e u r , au gar ro t , est de 
80 cen t . Le corps est grê le , a l longé ; le dos 
droi t , l ' a r r i è re - t r a in u n peu plus élevé que le 
g a r r o t ; le cou m i n c e , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t ; 
la tê te assez r o n d e , hau t e en a r r i è r e , a l longée 
en avant , le front la rge , le nez droi t , le museau 
a r r o n d i ; les pat tes sont h a u t e s , m i n c e s , é l an 
cées, les pos té r ieures u n peu plus longues que 
celles de devant ; les yeux g rands et Irès-vifs ; les 
fossettes lacrymales fo rment u n e poche que l 'a
n ima l peut ouvrir et fe rmer à volonté ; les oreilles 
sont g randes et longues , fermées i n t é r i e u r e m e n t , 
élargies dans leur mi l i eu , aminc ies e t po in tues 
vers l eu r e x t r é m i t é . 

Les cornes on t j u squ ' à 44 cent , de l o n g ; elles 
sont dir igées d 'avant en a r r i è r e , p r e s q u e droi tes , 
con tou rnées en spirale . Très-vois ines l ' une de 
l 'autre à la rac ine , elles sont , à leur ex t rémi té , 
écar tées de 30 cent . Suivant l 'âge, elles sont 
plus ou moins fortes, p lus ou moins m a r q u é e s 
de saillies annu la i res . Chez les vieux sujets, on 
en compte plus de t ren te ; dix, chez ceux de trois 
a n s ; v ing t -c inq , chez ceux de c inq ans . L e u r 
n o m b r e n ' es t c e p e n d a n t pas en r appor t d i rec t 
de la cro issance . 

La cou leur varie suivant l 'âge et le sexe. Les 
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Fig. 257. Le Capricorne à bézoard. 

vieux maies sont p r e s q u e n o i r s ; les femelles 

sont plus g r i se s ; les j e u n e s sont b r u n s et roux . 

En s o m m e , le dos est b r u n no i r , le ventre et le 

nez sont b lancs . L 'œil est en tou ré d 'un large 

cercle b lanc . Les poils sont c o u r t s , lisses, épais, 

un peu raides e t u n peu crépus , c o m m e chez la 

plupart des cervidés. Ils forment des raies à la 

poitrine, à l 'épaule , en t re les cuisses ; des touffes 

à l 'ombilic et a u t o u r des sabots ; ils son t dispo

sés sur trois r angées longi tudina les à la face ' in-

terne des ore i l les ; aux ar t icula t ions carp iennes , 

ils forment de pet i ts p inceaux ; la face inférieure 

de la queue est n u e . Les sabots sont moyens , 

comprimés , po in tu s , t rès -é légan ts , et les pinces 

sont médiocres , aplat ies , émoussées et noires ; 

l'iris est j aune b r u n , la pupi l le est t ransversale 

et d 'un noir foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Capi'i-

rorne à bézoard est p r o p r e aux Indes , et par t i 

cul ièrement au Bengale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il y vit en 

t roupeaux de quinze à seize indiv idus , condui ts 

par un vieux mâ le , et se t ient su r tou t dans les 

lieux découver ts . 

Sa p r u d e n c e est ex t r ême . Le capi ta ine Wi l -

B R E H M . 

l i amson racon te que que lques j e u n e s mâles et 

les vieilles femelles sont con t inue l l emen t en 

sent ine l le , t and is que le res te du t roupeau est 

à pa î t re . Ils examinen t su r tou t les buissons der

r iè re lesquels un e n n e m i pour ra i t se cacher . Ce 

serai t folie de les chasser avec des lévr ie rs ; le 

moindre b r u i t les fait fuir, et on ne peu t les 

p r e n d r e que pa r surpr i se . L 'é tendue de leurs 

bonds est s u r p r e n a n t e ; ils sau ten t à p lus de 

i (?) mèt res de h a u t , à 6 ou 10(?) mè t r e s de 

dis tance . 

Ces c h a r m a n t s an imaux ne se nour r i s sen t q u e 

d 'he rbes et de plantes savoureuses , ils peuvent 

se passer d'eau pendan t l ong temps . 

On m a n q u e de données précises au sujet de 

leur r ep roduc t i on . L ' a c c o u p l e m e n t ne serait pas 

l i m i t é à u n e cer ta ine saison ; il pa r a î t s e faire toute 

l 'année suivant les locali tés . Neuf mois ap rès , 

la femelle m e t bas u n pet i t , qui naît complè t e 

m e n t développé, elle le cache que lques j ou r s 

dans les buissons , l 'al lai te, puis l ' amène au t rou

peau , où il reste j u s q u ' à ce qu' i l excite la ja lou

sie du guide . Il doit alors che rche r son salut 

dans la fuite et se jo indre à un aut re t r o u p e a u . 

La femelle est capable de se r ep rodu i r e à deux 
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a n s , le mâle à trois ans. Le fonc t ionnement de 
la fossette l ac rymale parai t avoir que lques rap
por t s avec les fonctions géni ta les . On a vu chez 
des capr icornes captifs que cet te fossette, qu i 
ne se mon t r e que c o m m e u n e s imple fente 
q u a n d l ' an imal est ca lme , devient sai l lante et 
se renverse q u a n d il est excité. Les parois in te r 
nes sécrè ten t u n e mat iè re t r è s -odo ran t e dont 
l ' an imal se débarrasse en la f rot tant con t re les 
a rb res et les pier res ; cela lui sert sans doute à 
me t t r e les individus de l 'aut re sexe sur sa t r ace . 
Au t emps du ru t , le mâle fait en t end re une sorte 
de bê lemen t ; le res te du t emps , il es t s i len
c i e u x ; la femelle cr ie q u a n d elle est en colère. 

Dans les Indes, le capr icorne à bézoard , 
ma lg ré tou te sa v ig i lance , devient souvent la 
proie du t igre et de la p a n t h è r e . 

C h a s s e . — Les Indiens le chassen t avec a r 
deur , et le p r ennen t vivant. Ils se servent à cet 
effet d 'un mâle apprivoisé , auque l ils donnen t 
la l iber té , après lui avoir a t taché aux cornes 
p lus ieurs n œ u d s coulan ts . Lo r sque ce mâle pr ivé 
arrive auprès du t r oupeau sauvage, le guide de 
ce t r oupeau lui livre un comba t , auque l prennent 
p a r t les femel les ; p lus ieurs , dans l'action, se 
p r e n n e n t aux n œ u d s coulants , et l 'un t i r an t l ' au
t r e , ils finissent par t o m b e r et dev iennent u n e 
pro ie facile. 

Les pr inces indiens chassent aussi ce capr i 
corne au faucon ou au guépa rd . 

C a p t i v i t é . '— Pris j e u n e s , les capr icornes 
à bézoard s 'apprivoisent par fa i tement . Us sup 
po r t en t long temps la captivi té , m ê m e en E u r o p e , 
vivent en t rès -bons rappor t s avec leurs sembla 
bles et les au t res an imaux , et c h a r m e n t tou t 
le m o n d e par leur d o u c e u r e t leur a t t a c h e m e n t . 
Il faut c e p e n d a n t ne pas les agacer . Sont-ils ha
bi tués à p rendre du pain dans la m a i n , ils se dres
sen t , c o m m e les cerfs, sur leurs pa t t e s de de r 
r ière p o u r l ' a t te indre , si on le leur t ient h a u t ; les 
t r o m p e t-on, ils se fâchent , t r emblen t , c h e r c h e n t 
à donne r des coups de cornes . Us prospè ren t 
su r tou t q u a n d on leur livre u n grand espace. 
L e u r b e a u t é , l eur é légance en font le plus bel 
o r n e m e n t d ' un pa rc . Ils s'y m o n t r e n t p lus a p 
privoisés que q u a n d on les t ient en cage , où ils 
a t t a q u e n t souvent leurs gard iens . 

Dans les Indes , on voit souvent des capr i 
cornes apprivoisés, que l 'on t ra i te c o m m e des 
a n i m a u x divins . Des femmes sont chargées de les 
soigner. Elles les nour r i ssen t de l a i t ; des m u s i 
ciens jouenL en leur honneur. Les b ra in ines seuls 
on t le droi t de m a n g e r leur chair , et de leurs 
cornes ils font des a rmes par t icul ières . Ils r é u 

nissent deux à deux ces cornes pa r des anneaux 

de fer ou d 'a rgent , p o r t e n t cet te a r m e co mme 

u n bâ ton , et s'en servent c o m m e d ' un javelot . 

U s a g e s e t p r o d u i t » . — On t rouve dans l 'es

tomac de cet te espèce des bézoards , que l 'on re

gardait autrefois c o m m e des m é d i c a m e n t s pu i s 

sants (1). 

LE CAPRICORNE SAIGA — CERVICÂPRA SAÏGA. 

Die Steppenantilope. 

Au m ê m e genre appa r t i en t le capr icorne des 

steppes ou saïga, u n e des ra res espèces eu ro 

péennes . 

C a r a c t è r e s . — 11 a la taille d u da im (fîg. 238), 

le nez p r o é m i n e n t en avant de la mâcho i r e infé

r i eu re , t r è s -mob i l e , les oreilles cour tes et larges, 

le m u s e a u cour t ; le poil épais, m o u , un peu plus 

long à la n u q u e , au dos et à la gorge . La tê te et le 

cou sont d ' un gris cendré ; les épau les , le dos, les 

flancs et les hanches d 'un blanc sale ou gris 

j a u n â t r e , le ven t re et la face i n t e rne des m e m 

bres sont b lancs , le milieu du dos est b r u n foncé. 

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

habi ten t les steppes de l 'Europe or ienta le , de
puis la frontière polonaise j u s q u ' à l 'Altaï. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us vivent en 

société . E n a u t o m n e , ils se r éun i s sen t en t roupes 
do plusieurs mil l iers d ' individus , g a g n e n t les 
steppes plus c h a u d e s , e t en rev iennen t de m ê m e 
au p r i n t e m p s . 

En oc tobre , les mâles sont en rut , et se livrent 
de violents comba t s . En ma i , la femelle m e t bas 
u n peti t , qui ne peu t de suite suivre sa m è r e , et 
t o m b e souvent en t re les mains des n o m a d e s . 
A un mois , les cornes a p p a r a i s s e n t ; à qua t re 
mois , elles on t déjà la moi t ié de leur g r a n d e u r . 

Comme presque tous les r u m i n a n t s , les saïgas 
sont t rès-fr iands de sel, et font souvent p lus ieurs 
l ieues pour s'en procurer . Lorsqu ' i l s paissent, ils 
m a r c h e n t à reculons ; p o u r bo i re , ils aspirent 
l 'eau non - seu l emen t pa r la b o u c h e , mais encore 
p a r l e nez, c o m m e l 'avait dit S l r a b o n . 

Us sont en telle abondance aux bords du 
Volga et dans les s teppes de la Tar ta r i e , qu 'on 
en r encon t r e tous les j o u r s . Ils s 'avancent par
fois tout aup rès des voitures des voyageurs . 

P e n d a n t qu ' i l s paissent ou qu ' i ls se reposent , 
un d 'eux est toujours en sen t ine l l e ; se couche-
t-il, u n au t re se lève aussi tôt . Us ont l 'ouïe et 
l 'odora t très-lins, mais leur vue est mauvaise . Au, 
m o i n d r e soupçon de danger , ils se réunissent , 

( 1 ) V o y e z G u i b o u r t , Ilist. naturelle des Dragues simples 
11" é d i t i o n . P i i r i s , 1 8 7 0 t . I V . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 268. La Capricorne saïga. 

regardent avec i n q u i é t u d e a u t o u r d ' eux , et s'en

fuient en rangs , et sans b ru i t . Les j eunes bê lent 

comme des m o u t o n s ; les vieux sont tou jours 

silencieux. Le mâ le m a r c h e en avant et veille à 
la sûreté du t r o u p e a u . 

Les loups causen t de grands ravages parmi ces 

a n i m a u x : ils t uen t souvent des t roupeaux en

tiers, et ne laissent q u e le c râne et les cornes des 

individus qu ' i ls dévorent . Les Kirghises et les 

Cosaques r amassen t ces restes , qu ' i l s venden t à 
vil prix en Chine. Les loups ne sont d 'ai l leurs pas 

leurs seuls ennemis . Une sorte de taon dépose 

ses œufs dans la peau des saïgas, et souvent en 

telle quant i té , que les larves qui en éclosent dé 

te rminen t u n e gangrène et a m è n e n t ainsi la mor t 

de l 'animal . 

C h a s s e . — Les nomades chassent ces anti lopes 

avec passion. Us les poursu iven t à cheval , et à 
l 'aide de chiens ; ils les a t te ignent r égu l i è re 

ment , car ils se fat iguent et s'essoufflent très-vite. 

Les moindres blessures , la m o r s u r e m ê m e d 'un 

chien, leur sont mor te l les . Les Kirghises cou

pent l 'herbe des steppes e t les roseaux à envi

ron 30 cent , de t e r r e ; ils poussent les anti lopes 

vers cet e n d r o i t ; ceux-ci se blessent aux chau

m e s po in tus et ne t a rden t pas à s uccomber . 
P lus souvent encore on les t u e à coups de fusil, 
ou bien on les chasse avec des oiseaux de pro ie . 
On ne se sert pas à cet effet du faucon, mais de 
l 'aigle royal , qui est, d ' ins t inct , u n des e n n e m i s 
les plus acha rnés du saïga. 
. C a p t i v i t é . — Pr is j eunes , les ant i lopes des 
steppes s 'apprivoisent à merve i l l e ; ils suivent 
leur ma î t r e c o m m e un chien, et t raversent m ô m e 
der r iè re lui les r ivières à la nage. Ils p r e n n e n t 
la fuite devant leurs semblables restés sauvages , 
et r ev iennen t d ' e u x - m ê m e s chaque soir à l eur 
écur ie . 

Nous devons ces données à Pallas et à Gme-
lin. Les voyageurs qu i ont observé l 'espèce après 
eux ne nous ont r ien appris de plus , et dans l^s 
ja rd ins zoologiques , le capr icorne d 'Europe est 
plus ra re que ceux d'Afrique ou des Indes . 

LE CAl'RICORNE A TIEDS NOIRS OU PALLAU — 
CERVICAPRA MELAMPUS. 

Der l'allah. 
C a r a c t è r e s . —• Le pallah (fig. 259), qui repré

sente les capr icornes dans le sud de l 'Afrique, est 
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V , 

Kig. 259. Le Capricorne à pieds noirs. 

u n animal é légant , d e â mè t r e s d e l o h g , d e l mèt re 
de h a u t . Il a les cornes longues et noi res , les oreil--
les assez g randes , la q u e u e longue de plus de 
3 cen t . , le pelage roux ou fauve foncé ; le ven t re , 
la po i t r ine , la face i n t e r n e des m e m b r e s et des 
orei l les , les lèvres, la ra ie sus-ocula i re et la face 
infér ieure de la q u e u e sont b l a n c s ; u n e t ache 
noi re existe au niveau des p inces , et u n e au t re 
d 'un b r u n foncé se m o n t r e entre les cornes ; u n e 
raie b r u n e , qu i cour t le l ong du dos, se divise à la 
na issance de la q u e u e et descend su r les cuisses. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les pa l lahs 

vivent soit en t r o u p e s , soit seuls , soit mêlés aux 

anti lopes s au t eu r s . Le n o m b r e des individus qui 

composen t un t r o u p e a u v a r i e ; des chasseurs di

sent en avoir vu de p lus ieurs cen ta ines de t ê t e s . 

Nous m a n q u o n s de données sur les m œ u r s de 

ces a n i m a u x . J e dirai seu lement , qu ' en fuyant, 

ils m a r c h e n t un à u n . 

L E S G A Z E L L E S — GAZ ELLA. 

Die Gazellen, The Gazelles. 

L 'ex t r ême é légance , la grâce s u p r ê m e , u n e 
agilité sans pare i l le , se t r o u v e n t réunies chez les 
gazelles. 

Une gazelle dans le déser t est u n e appar i t ion 
ravissante , p o é t i q u e ; aussi n 'es t - i l pas é tonnan t 
que depu i s les t e m p s les plus reculés les poètes 
d 'Orient les a ient chan tées avec a m o u r . L ' é t r an 
ger, l ' hab i t an t des froides contrées du Nord, 
c o m p r e n d , en voyant u n e gazelle en l iber té , 
pou rquo i elle est chér ie des Arabes ; il ressent , 
lui aussi , u n e a t te in te d e ce ravissement qu i 
exci te leurs poètes . L 'œil qui le c h a r m e est c o m 
paré pa r le fils d u déser t à celui de la gazelle ; 
le cou svelte et é lancé a u q u e l il en lace ses 
b r a s , il ne p e u t le louer qu ' en l 'appelant cou de 
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gazelle; l ' h o m m e p ieux l u i - m ô m e t rouve dans 

cette gracieuse h a b i t a n t e d u déser t une image 

représentan t son c œ u r qui soup i re vers Dieu. 

La gazelle a d isparu aux yeux , son image reste 

dans le c œ u r . El le exerce son c h a r m e sur cha 

cun, elle m o n t r e quel est le pouvoir de la beau té . 

Aussi les anciens Égypt iens consacra ient - i l s 

à Isi u n e gazelle et sacrif iaient-i ls ses peti ts à la 

reine des d ieux . C'est de la gazelle que parle 

l 'auteur du Cantique des cantiques : elle est le 

chevreui l , le j e u n e cerf, auquel l ' ami est c o m 

paré ; elle est le chevreuil ou la b iche de la 

plaine, pa r laquel le la fille de Jé rusa l em est 

conjurée . 

Les poètes a rabes de tou t t e m p s ne t rouvent 

pas assez de t e rmes pour cé lébrer la gazel le . Les 

auteurs les plus anciens l 'exal tent , et au jou rd ' hu i 

encore les improvisa teurs des rues chan t en t sa 

beauté . 

Caractères. — Les gazelles on t les cornes 

annelées, en forme de lyre, des fossettes lacry

males , les oreilles longues et po in tues , les pin

ces peti tes, u n e queue c o u r t e , t e rminée par u n e 

touffe de poils, u n e touffe de poils au ca rpe . Les 

deux sexes po r t en t des cornes , et la femelle a 

deux m a m e l o n s . 

LA GAZELLE DORCAS — GAZELLA DOllCAS. 

Die Gazelle, The Gazelle. 

C a r a c t è r e s . — La gazelle dorcas (pl. XXX) 

n 'a t te int pas la taille du chevreui l , mais elle est 

plus gracieuse, p lus é légan te , sa robe est plus 

belle. Un vieux mâ le a l m , 1 5 de long oui™,50 en 

y comprenan t la q u e u e et plus de 66 cent , de 

hau t au gar ro t . La gazelle a le corps r amassé , 

mais d ' apparence grêle pa r sui te de la h a u t e u r 

des j ambes ; le dos l é g è r e m e n t b o m b é , l ' a r r i è re -

t r a i n p l u s élevé q u e le g a r r o t ; la q u e u e c o u r t e , 

touffue au b o u t ; les j a m b e s très-f ines, minces ; 

les sabots t rès -é légan ts ; le cou l o n g ; la tê te 

moyenne , hau t e et large en ar r iè re , aminc ie en 

avant; le museau faiblement a r rondi ; les oreilles 

égalant environ les trois qua r t s de la t ê t e ; les 

yeux grands , vifs,à pupil le a r r o n d i e ; les larmiers 

moyens. Les cornes var ient suivant le sexe. 

Celles du mâle sont plus fortes, à cercles d 'ac

croissement p lus m a r q u é s que ceux de la fe

melle. Chez tous deux , elles sont incl inées en 

hau t et en a r r i è r e ; mais la po in te se porte en 

avant et en dedans , de m a n i è r e à les faire res

sembler à u n e lyre. A m e s u r e q u e l ' an imal 

r v a n c e e n âge, les cercles de croissance arr ivent 

plus près de la po in t e ; chez de vieux mâles , ils 

n ' e n sont plus q u ' à 1 cent , et d e m i , p r o b a b l e m e n t 

pa r sui te de l ' u s u r e . Du r e s t e , ces cerc les ne 

sont pas en r a p p o r t d i rec t avec l 'âge de l 'animal ; 

chez un mâ le capt if q u e j ' e x a m i n a i , et qui était 

âgé de qu inze moi s , il y en avait c inq. 

Le pelage de la gazelle est des p lu s é légants . 

La cou leu r fondamenta le est le j a u n e c o u l e u r de 

sable ; le dos e t les m e m b r e s passent p lus ou 

moins au b r u n roux foncé; une b a n d e p lus fon

cée encore cour t le long des flancs, et sépare la 

te in te du dos de celle du ven t re , qu i est d 'un 

blanc éc la tan t . La tê te est plus claire q u e le dos ; 

le m u s e a u , en dessus , la gorge, les lèvres, le tour 

de l 'œil et u n e b a n d e qui longe le m u s e a u de 

c h a q u e côté sont d 'un b l a n c j a u n e ; u n e ra ie 

b r u n e descend de l 'angle de l 'œil à la lèvre supé

r i e u r e . Les oreilles son t gris j a u n e , bordées de 

noir , e t por t en t trois rangées longi tudinales de 

poils assez se r rés . La queue est d 'un b r u n foncé 

à la rac ine et noire dans sa moi t ié t e rmina l e . 

Il existe des variétés qui ont la robe plus 

grise, et qui r e s semb len t à la gazelle de Perse , 

d o n t cer ta ins na tura l i s tes on t fait u n e espèce à 

p a r t . 

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

l 'Afrique est la pat r ie de la gazelle d o r c a s ; on la 

t rouve depu i s la Barbar ie j u s q u ' à l 'Arabie P é -

t rée , depu i s les côtes de la Méd i t e r r anée , où c e 

p e n d a n t elle est r a r e , j u s q u ' a u x m o n t a g n e s de 

l 'Abyssinie et j u s q u ' a u x s teppes de l 'Afrique cen 

t ra le . A m e s u r e qu ' on avance de la Médi te r ranée 

vers la Nubie , elle devient de moins en m o i n s 

r a re , et elle est t r è s - c o m m u n e é n t r e l e Nil et la 

m e r R o u g e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle hab i te 

le déser t et les s teppes , et p lus le pays est r i che 

en p lan tes , p lus elle y est c o m m u n e ; faisons c e 

p e n d a n t r e m a r q u e r q u e ces endro i t s , fertiles p o u r 

lesAfricains, ne le sera ien t n u l l e m e n t pour nous . 

On se t r o m p e r a i t en se figurant la gazelle c o m m e 

u n h a b i t a n t des vallées p l an tu reuses ; elle n 'y fait 

q u e de cour tes et rares appar i t ions . Elle préfère , 

il est vrai , les vallées aux hau t s p la teaux , mais 

s e u l e m e n t les vallées d u dése r t ; elle es t aussi 

r a r e a u bord des rivières q u e dans les m o n t a 

gnes . Elle se t i en t dans les endro i t s s ab lonneux , 

où des collines a l t e rnen t avec les vallons, et par

tou t couver ts de mimosees . Elle est a b o n d a n t e 

dans les s teppes ; c ependan t , là encore elle préfère 

les l ieux bu issonneux aux grandes p ra i r i e s . Dans 

celles du Kordofahn , on rencon t r e des t roupeaux 

de 40 à 50 tê tes , qu i pa r cou ren t , ma i s peu t -ê t re 

seu lement u n e par t ie de l ' année , des é tendues 

considérables . A leurs places favorites, on ne voit 
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j ama i s que de pet i tes sociétés de deux , de trois 
à hu i t i nd iv idus ; souvent m ê m e on y r encon t r e 
des gazelles isolées. 

Les pet i tes familles sont d 'o rd ina i re compo 
sées d ' un mâ le , d 'une femelle, et de l eu r pet i t , 
qui res te avec eux j u s q u ' à la saison du ru t p r o 
cha in . On r encon t r e aussi des t roupes formées 
exclus ivement de mâ le s , chassés par des r ivaux 
p lus forts. Ils d e m e u r e n t f idèlement ensemble 
j u s q u ' à la saison du r u t . T o u t voyageur , qui t ra
verse le déser t p e u t ê t re cerUiin de voir avant 
peu u n e gazelle. P e n d a n t la g rande cha l eu r seu
l e m e n t , de midi à qua t re heu res , l ' an imal r u m i n e 
t r a n q u i l l e m e n t à l ' ombre d ' un mimosa ; le res te 
d u t e m p s , il est con t i nue l l emen t en m o u v e 
men t . 11 est c ependan t moins facile de l ' ape rce 
voir q u ' o n ne le croi t ; la conformité de cou
leur qui existe en t re sa robe et le sol lui p e r m e t 
d ' échapper aux rega rds . Il d ispara î t à la faible 
vue d 'un E u r o p é e n à 1 k i l omè t r e de d is tance : 
l 'œil pe rçan t de l 'Arabe le d is t ingue parfois 
à 8 k i l omè t r e s . D 'o rd ina i re , le t r oupeau se 
l i en t auprès d 'un buisson de mimosées , don t les 
c imes é t e n d u e s en forme de parasol le p r o t è g e n t 
cont re les rayons du soleil . La sent inel le est en 
train de pa î t re ; les au t re s sont couchées et r u 
m i n e n t . La p r e m i è r e seule est v is ib le ; les a u 
t res ressemblent à des amas de p ie r res , et l 'œil 
exercé du chasseur s'y t r o m p e souvent . Tou t 
est-il t r anqui l l e , le t roupeau e r re un peu çà et là, 
sans a b a n d o n n e r le lieu qu' i l o c c u p e ; mais , au 
m o i n d r e danger , il qu i t t e la p lace . Il en est de 
m ê m e , si l è v e n t change . Les gazelles se t ien
n e n t sous le vent , de préférence sur le ver
sant d ' une colline, de façon à d o m i n e r la 
pla ine qu i s'éLend devant elles, et à ê t re aver
ties pa r le venL d u d a n g e r qu i p o u r r a i t leur 
venir du côté opposé . A la p r e m i è r e a l a r m e , 
elles gagnent le s o m m e t de la colline, et exami 
nen t a t t en t ivemen t la cont rée p o u r voir que l s 
sont les poin ts qu i l eu r offriront le mei l l eur 
abr i . 

On ne peut n ier q u e la gazelle ne soit a d m i r a 
b l e m e n t douée sous tous les r appor t s . Aucun 
a u t r e ant i lopidé n 'es t p lus actif qu ' e l l e ; elle est 
vive, tou jours grac ieuse . Sa course est facile. 
Un t roupeau en fuite est un spectacle c h a r m a n t ; 
m ê m e quand le danger les m e n a c e , les gazelles 
s e m b l e n t enco re se j o u e r . Elles font des bonds 
de 1 m è t r e et demi à 2 mèt res de hau t , et fran
chissent , c o m m e p o u r s ' amuser , des bu issons , 
des f ragments de roches . Tous leurs sens, l 'ouïe, 
la vue et l ' odora t , sont t rès -déve loppés . La 
gazelle dorcas est p r u d e n t e , rusée m ô m e ; elle 

a u n e m é m o i r e excel lente et sait me t t r e l 'expé
r ience à profit. 

Ses m œ u r s sont c h a r m a n t e s . Elle est inoffen
sive et c ra in t ive , mais a cependan t plus de cou
rage q u ' o n ne le croi t . Dans le sein du t r o u p e a u , 
les lu t tes sont f r é q u e n t e s ; les mâles su r tou t 
c o m b a t t e n t en l ' honneu r de leurs compagnes 
vis-à-vis desquel les ils se m o n t r e n t , par con
t re , toujours a imables et t e n d r e s . La gazelle vit 
en paix avec tous les autres a n i m a u x ; on en r en 
con t re souvent ' d a n s des t r oupeaux d 'aut res es
pèces d 'an l i lop idés . 

On ne-peut dire q u e la gazelle dorcas soit t i 
mide ; elle est p l u t ô t p r u d e n t e , e t é v i l e t o u t ce qui 
pou r ra i t lui ê l re dange reux . Dans le Kordofahn, 
j e t raversais u n e fois un can ton peu peuplé , 
éloigné des rou tes ord ina i res , r ecouver tes de 
h a u l e s he rbes : en u n j o u r , j ' y vis bien vingt 
t r o u p e a u x de gazelles dorcas , tous très-forts. 
Elles n ' ava ien t p r o b a b l e m e n t pas encore fait 
conna i ssance avec les a rmes à feu ; me la is
sè ren t a p p r o c h e r j u s q u ' à q u a r a n t e pas , dis tance 
à laquel le peu t a t t e i nd re la lance d 'un hab i 
t an t du S o u d a n , et se r e t i r è r en t ensui te sans 
faire g rande a t ten t ion à m o i . L e u r vue m e cap
tivait au point q u e j e ne pensais p lus à m ' é -
lo igner . Mais b ien tô t le chasseu r r e p a r u t en mo i . 
J e fis feu sur le plus b e a u mâle qui é tai t à ma 
por tée , e t l ' abat t i s . Les au t re s p r i r en t la fuite 
p o u r s 'arrêter de nouveau à u n e centa ine de 
pas et p r en d re ensui te le peti t t r o t ; je pus m ' en 
a p p r o c h e r à qua t re -v ing t s pas et a b a t t r e encore 
deux mâles avant que le t r o u p e a u se décidât à 
s ' é loigner . 

Le t emps du r u t varie suivant les condi t ions 
c l ima té r iques . Dans le nord de l 'Afr ique, il a 
lieu au mois d 'août , au mois d 'oc tonre ; sous les 
t rop iques , de la fin d 'oc tobre à la fin de d é c e m 
b r e . Les mâles s 'exci tent au c o m b a t par leurs 
b ê l e m e n t s ; ils se préc ip i ten t l 'un sur l 'autre et 
avec tant d 'énergie qu' i ls se br i sent f r é q u e m m e n t 
les co rnes ; j 'en ai souvent chassé , qui avaient une 
corne cassée à la r a c ine . Les femelles ne font 
e n t e n d r e q u ' u n doux g é m i s s e m e n t . Le mâle le 
p lus fort est le p ré fé ré ; lorsqu ' i l a écar té tous ses 
r ivaux, la femelle s ' approche de lu i , et reçoi t ses 
caresses avec plaisir . Le mâ le la suit pas à pas, 
la flaire, frotte sa tê te con t re son cou, lui lèche 
la face, c h e r c h e à lui t é m o i g n e r son a m o u r de 
toutes les façons. 

Dans le Nord , la femelle m e t bas à la fin de 
février ou au c o m m e n c e m e n t de m a r s ; dans le 
Sud , de m a r s à m a i ; elle n ' a qu ' un peti t par 
po r t ée , et la du rée de la gestaLion est de c inq à 
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six mois . La p lupa r t des gazelles femelles que 

je tuai en mar s et au c o m m e n c e m e n t d'avril 

é taient pleines , e t p lus ieurs avaient un fœtus 

déjà frès-développé. Le pet i t est t rès faible 

pendant les p remie r s j o u i s de sa vie, et beau

coup sont pris par les Arabes et les Abyssins. 

Plus il est faible, p lus sa m è r e a soin de lui . 

Elle ebasse à coups de pied le renard qui s 'avance 

m é c h a m m e n t , et le mâle vient à son aide. Néan

moins, les j eunes gazel les , avant de pouvoir 

courir aussi r ap idemen t que leurs pa ren t s , sont 

exposées à bien des dangers . La moit ié , sans 

exagéra t ion , devient la proie des n o m b r e u x car

nassiers de cet te région. Il est vrai que sans ces 

carnassiers , cha rgés de ma in t en i r l 'équi l ibre 

dans le règne an ima l , les gazelles se mul t ip l i e 

raient te l lement , qu 'e l les dé t ru i r a i en t complè t e 

ment toute végétat ion. 

C h a s s e . •— C'est avec passion, l 'on peu t d i re , 

que l'on fait la chasse à la gazelle dorcas . Tous 

les peuples qui hab i t en t les pays où cet an ima l 

se rencont re , r ival isent d ' a rdeu r dans sa p o u r 

suite. Le noble p e r s a n , le d igni ta i re t u r c , la 

chassent avec a u t a n t de plais ir q u e le chef Bé

douin ou l 'hab i tan t d u S o u d a n . Dans le Nord, 

on tue la gazelle à coups de fusil ; en Pe r se , ou 

au cœur du déser t , on me t à sa poursu i t e la fau

con à l 'aile rap ide , ou le lévrier qui l 'égale en 

élégance et en vitesse. J 'a i vu souvent en 

Egypte les g rands pe rsonnages par t i r p o u r la 

chasse, le faucon sur le poing, mais j ama i s j e 

n 'ai eu l 'occasion d'assister à leur chasse . I l as -

selquist, qui la p ra t iqua en Pales t ine , avec quel

ques Arabes , a décr i t cet te chasse . Un chasseur , 

le faucon au poing, alla à la r e che rche des ga

zelles et lâcha l 'oiseau dès qu' i l en vit u n e . Le'fau

con s'éleva dans les airs, e t aussi tôt qu ' i l ape rçu t 

sa proie, fondit dessus c o m m e u n e flèche, déc r i 

vit quelques cercles a u t o u r de sa tê te , puis lui en 

fonça ses ser res , l 'une dans la j o u e , l 'autre dans 

la gorge. La gazelle fit un bond de plus de 5 m è 

t res , et se débarrassa de son e n n e m i . Mais celui-

ci cont inua à la poursu iv re , et lui enfonça enfin 

ses serres dans le cou, la main t in t , l 'é tourdi t j u s 

qu ' à ce que le chasseur eût le t emps d 'arr iver et 

de couper la gorge au gibier . Le faucon en reçut 

le sang, c o m m e droit de prise . Cette chasse fait 

que les Bédouins t i ennen t le faucon en aussi 

hau te es t ime q u e le lévr ie r ; les chefs donnen t 

pour u n beau faucon deux ou t rois c h a m e a u x . 

La chasse des Arabes de l 'Afrique occidentale 

est encore plus é m o u v a n t e ; nous y reviendrons 

au sujet du mendes . 

Dans cer taines part ies du nord de l 'Afrique, les 

chasseurs poursu iven t les gazelles à cheval et 

che r chen t à l e s a t t e i n d r e . Ce n'est pas choseaisée ; 

que lque légers que soient les cours iers du dé

sert , il leur est difficile c ependan t , en por tan t u n 

cavalier sur le dos, de j o i n d r e ces a n i m a u x si 

rap ides . Toutefois , après une longue course , et 

à l 'aide de p lus ieurs relais , les chasseurs parvien

nent à l ' a t t e indre , et, à ce m o m e n t , la gazelle est 

pe rdue . Ils lui l ancent avec adresse de forts bâ

tons en t re les j ambes , et les lui cassent . On n 'a 

pas g rand 'pe ine alors à s ' empare r de la mal

heu reuse blessée. 

J e n'ai chassé la gazelle qu ' à la carabine , et 

plus d 'une fois j ' e n ai t ué six par j ou r . La chasse 

tou te s imple est le mei l l eur m o y e n ; j ' e n ai ac 

quis la preuve d a n s m a dern iè re excurs ion au 

nord de l 'Abyssinie. Avant l 'arrivée du duc de 

Cobourg , je parcoura i s le pays en compagn ie de 

m o n ami , le baron von Arkel d 'Ab la ing ; j ' a i eu 

souvent occasion de chasser des gazelles, sans 

pour cela qu i t te r ma rou te . Quand nous en 

voyions une b a n d e , nous con t inu ions no t re c h e 

m i n , en ra lent i ssant s eu lemen t le p a s ; u n de 

nous sautai t en bas de la selle de r r i è re un b u i s 

son, abandonna i t sa m o n t u r e à son domes t ique , 

et s 'avançait p r u d e m m e n t , en r a m p a n t , et con t re 

le vent , d u côté de notre gibier . L ' au t r e confi

nai t sa r o u t e , car nous avions r e m a r q u é que les 

gazelles se défient moins des cavaliers que des 

piétons, et qu 'e l les s 'enfuient dès q u ' u n e ca r a 

vane fait ha l t e . D 'ordinai re , la sent inel le res ta i t 

les yeux b r a q u é s sur les passants , négl igeant de 

surveiller les a len tours . Le chasseur profitait de 

ce t emps p o u r app roche r le p lus poss ib le , et à 

cent ou cent c i n q u a n t e pas , il faisait feu de de r 

r ière un buisson. Le t r oupeau s 'enfuyait à tou te 

vitesse, gagnai t la coll ine la plus voisine et n e 

s 'arrêtai t qu ' au s o m m e t ; là, les gazelles tenaient 

pied c o m m e p o u r s ' assurer de ce qui se passait , 

et plus d 'une fois il n o u s est arr ivé de pouvoir 

arr iver j u s q u ' a u p r è s de leurs sent ine l les . 

Ces a n i m a u x donnen t quelquefois des preuves 

touchanles de leur a t t a c h e m e n t les uns pour les 

au t res . Deux fois , en que lques jours , j ' a i fait 

coup double sur des gazelles. L 'une d'elles t o m 

bait au p r e m i e r c o u p ; sa c o m p a g n e res ta i t a u 

près d'elle, c o m m e paralysée par la t e r r e u r ; c'est 

t ou t au plus si elle faisait en t end re de temps à 

au t re un bê l emen t d ' anx ié té , et coura i t ensu i te 

au tou r d u cadavre de sa c o m p a g n e . J 'avais le 

t e m p s de r echa rge r , et de lui envoyer aussi une 

balle mor te l le . Une p r e m i è r e fois , je tuai u n 

mâle et une femel le ; l ' au t re fois, je tuai deux 

mâles , mais ils ne mon t r a i en t pas moins d ' a t t a -
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c h e m e n t l 'un p o u r l 'autre q u e les deux p r e 
miè res . 

Dans cer ta ines local i tés , toutes les coll ines se 
couvra ient de gaze l les , qui , effrayées p a r la dé 
tona t ion , gagna ien t leurs postes d 'observat ion 
p o u r e x a m i n e r la con t rée . Ces endro i t s a r ides 
p r ennen t alors u n a t t ra i t t o u t nouveau . Les 
s i lhouet tes élégantes des gazelles se des s inen t su r 
le bleu foncé du ciel , et , à u n e g rande d is tance , 
on peu t d is t inguer toutes leurs formes . 
• Souvent les gazelles se réfugiaient der r iè re u n e 

de ces collines de sable si c o m m u n e s dans le 
Saha ra , et y d e m e u r a i e n t immobi l e s dès qu 'e l les 
avaient pe rdu le chasseur de vue . Dans les c o m 
m e n c e m e n t s , j ' y fus pris quelquefois . J e gravis
sais la coll ine avec p r u d e n c e , je chercha is à 
apercevoi r m o n gibier dans le lo inta in , et il é ta i t 
t o u t au-dessous de mo i . La chu t e d ' une p ie r re , 
un léger b ru i t les effrayait, et elles p rena ien t la 
fuite avec préc ip i ta t ion . 

J a m a i s je ne vis de gazelles poursuivies par des 
h o m m e s fuir de tou tes leurs j a m b e s ; cela ne 
leur arr ive q u e quand un chien est der r iè re 
el les. J e n 'essaierai pas d e déc r i r e ce specta
c l e ; les t e r m e s m e font défaut. La gazelle ne 
cour t p lus , elle vole, et ce n 'es t m ê m e pas d i re 
assez. 

Dans le Kordofahn, et dans ies au t re s pays de 
l ' i n t é r i eu r de l 'Afrique, où les a rmes à feu ne 
sont pas d ' u n usage universel et ne se r e n c o n 
t r en t guère q u ' e n t r e les mains des b lancs , on 
p r e n d s u r t o u t la gazelle dans des p ièges . On se 
se r t à cet effet de ce q u ' o n n o m m e des assiettes, 
que l 'on p lace sur le c h e m i n habi tuel des ga
ze l l e s , et à chacune desquel les on dispose un 
n œ u d coulant , auque l est a t taché un gros bâ ton . 
L 'assiet te est fo rmée d ' un cercle percé de p lu 
sieurs t rous , dans lesquels sont engagés de peti ts 
bâ tons . Ceux-ci convergent vers le cen t re du 
cercle ; ils sont l égè remen t incl inés en bas , et 
po in tus à l eur ex t rémi té l ibre . Chaque assiette 
est placée au-dessus d 'une pet i te fosse, c reusée 
dans le sable , et en tou rée d 'un r ebord en écorce 
p o u r qu 'e l le n e se rempl isse pas de sable. La 
gazelle, qu i va t r anqu i l l emen t son c h e m i n , m a r 
che sur l ' ass ie t te ; son sahot glisse sur les bâ tons , 
passe au mi l ieu , s 'enfonce dans la fosse; la cou
r o n n e de peti ts bâ tons dans laquelle la j a m b e est 
engagée la chatoui l le et la g ê n e ; elle che rche , en 
se . s feouant , à s 'en débar rasser e t serre ainsi le 
n œ u d c o u l a n t , don t elle serait sans cela sortie 
sans danger . Effrayée, elle c h e r c h e à fuir, mais 
le bâton qu 'e l le t r a îne après elle a u g m e n t e son 
effroi; elle cou r t à tou te vitesse, cet te course 

effrénée double e t t r ip le la force d ' impuls ion du 
bâ ton , qui finit par lui casser u n e j a m b e . La 
ma lheu reuse ne tarde pas alors à t o m b e r au 
pouvoir de l ' h o m m e . Le chasseur , en examinan t 
ses p i èges , voit b ien tô t s'il a été h e u r e u x ; il met 
ses lévriers sur la pis te , ou la sui t lu i -môme, car 
le bâ ton a laissé des t races manifestes de son 
passage. On p rend ainsi beaucoup de gazelles; 
mais on en cap ture plus encore avec les lévriers 
du déser t , qu i en a t t e ignen t quelquefois t ren te 
ou quaran te dans u n seul j o u r . 

J e n ' en t re ra i pas dans le détail des autres m a 
n iè res de chasser la gazel le ; elles var ient chez 
c h a q u e peuplade . 

L ' h o m m e e x c e p t é , la gazelle a peu d ennemis , 
le guépa rd et les ch iens du déser t et des steppes 
sont ceux qu 'e l le a le plus à r edou te r . 

C a p t i v i t é . — Les jeunes gazelles dorcas s 'ap
privoisent r ap idemen t , et suppor t en t parfai te
m e n t la capt iv i té . Dans tou tes les maisons e u r o 
péennes des villes du nord et de l 'est de l'A
fr ique on voit des gazelles apprivoisées , dont 
p lus ieurs sont devenues de véri tables a n i m a u x 
domes t iques . Elles suivent leur ma î t r e c o m m e un 
c h i e n , en t ren t dans les a p p a r t e m e n t s , rôden t 
a u t o u r de la table pour d e m a n d e r à manger , font 
des échappées dans les c h a m p s ou le déser t , mais 
r e n t r e n t à la maison q u a n d le soir app roche ou 
qu 'e l les e n t e n d e n t la voix de leur m a î t r e . 

Dans nos cl imats , on peu t conserver p lus ieurs 
années une gazelle en l iber té , si on la soigne 
convenab lement . Il faut su r tou t la garant i r des 
r igueurs de la t e m p é r a t u r e . El le a besoin d ' u n e 
c h a u d e écur ie en hiver , d 'un grand espace 
p o u r passer l 'é té . Un t roupeau de gazelles est le 
p lus bel o r n e m e n t qu 'on puisse imaginer p o u r 
un p a r c . A côté d 'e l les , le chevreui l l u i -même 
est un an imal lourd et d isgracieux. Les ga
zelles apprivoisées se m o n t r e n t douces et con
fiantes vis-à-vis des é t r a n g e r s ; les mâles seuls 
font quelquefois usage de leurs co rnes , mais 
c 'est plutôt pour jouer que par m é c h a n c e t é . 

On les nour r i t de pain , de foin, d 'orge , en été 
de trèfle et de fourrages ver ts . Elles se t rouvent 
t rès-bien d 'une eau mélangée de son, c o m m e on 
en donne aux chèvres . Elles ne boivent q u ' u n 
p e u ; un verre ord ina i re d 'eau par j o u r leur suf
fit. Elles a i m e n t , a u c o n t r a i r e , beaucoup le sel. 

Pa r tou t où on les t ra i te bien, on p e u t les faire 
se r e p r o d u i r e , mais plus faci lement, il est vrai , 
dans le sud que dans le nord. Au Caire, une 
gazelle a mis bas c inq années de sui te , et a tou
jours par fa i t ement élevé son pe t i t ; dans nos j a r 
dins zoologiques, un parei l fait n 'est pas r a r e . 
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LES S P R I N G B O C K S — ANTMOBCAS. 

Die Springbôcke, The Springboks. 

C a r a c t è r e s . — Les spr ingbocks , que l 'on 

nomme aussi antilopes sauteurs, ont tous les ca

ractères des gazelles ; mais ils s'en d is t inguent 

par l 'absence d ' une touffe de poils au niveau du 

carpe. 

L E SriUIVGBOCK E C C H O R E — A PVTIDORCAS EUCIIORE. 

Der Springbock, Prunkboek, Zugbock ou Trechbof/c, 

The Springbok. 

L'espèce la plus connue de ce genre est la 

chèvre sautante de Uuffon; la gazelle à bourse, le 

jirounk ou springbuck des colons du Cap. 

C a r a c t è r e s . — Le spr ingbock [fig. 260) a en 

viron 80 cent , de hau t , près de l^HO de long; 

ses cornes sont en forme de lyre, nouées , m a r 

quées de vingt ou qua ran t e a n n e a u x ; ses oreilles 

BBErm. 

! sont longues et po in tues ; ses yeux g r ands , d 'un 

b r u n foncé, à cils longs et no i r s ; son pelage 

est fin. Il a le dos d ' un b r u n cannel le vif, la 

tê te b l anche , avec u n e raie d 'un b r u n foncé, 

i descendant des cornes à l 'angle de la b o u c h e ; 

! le vent re et les fesses blancs ; la queue m i n c e , 

grise à sa face infér ieure , b lanche à sa face 

s u p é r i e u r e , et d 'un gris no i r au bou t ; u n e 

bande b l anche va le long du d o s , et se m o n t r e 

su r tou t lorsque l 'animal se m e u t r a p i d e m e n t ; la 

peau para i t former là un pli qu i s 'ouvre et se 

ferme à mesu re q u e l 'ant i lope cour t . Cette 

bande para î t donc plus ou mo ins large, e t change 

l 'aspect de l ' an imal . 

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

para î t p rop re à l 'Afrique aus t ra le . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les 

voyageurs qui on t pa rcouru le sud de l 'Afrique, 
sont unan imes à s'extasier sur le g rand n o m b r e 

I de spr inghocks qu 'on y r encon t r e . 

II — 167 
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Steckenst raefe nous a p p r e n d qu' i l y a au nord 
du te r r i to i re du Cap de g randes plaines d é p o u r 
vues de sou rces , où l ' h o m m e ne peut vivre que 
p e n d a n t la saison des pluies . A la fin de cette 
saison il ne reste que que lques flaques d 'eau sau-
m â t r e , qui suffisent au gibier . Les spr ingbocks s'y 
réunissent en grand n o m b r e . Mais q u a n d la sé
cheresse se p r o l o n g e , q u e les flaques se dessè
chen t , c o m m e cela arr ive t ous les q u a t r e ou c inq 
a n s , des mil l ions de ces a n i m a u x se d i r igent 
au sud, vers le Cap, m a n g e a n t , dé t ru i san t t o u t 
ce qui est vert . Lorsqu ' i l p leu t de n o u v e a u , et 
q u e les plaines brûlées se couvren t d ' une n o u 
velle végétat ion, les spr ingbocks y r e t o u r n e n t . 
C'est par mil l iers qu ' i ls se r éun i s sen t p o u r a c 
compl i r ces émigra t ions , et leurs bandes s 'ac
croissent c o m m e celles des sautere l les . 

« T o u t v o y a g e u r , dit le capi ta ine Gordon 
C u m m i n g , qui , c o m m e moi , a pu voir le n o m b r e 
immense d 'ant i lopes qui se réun issen t pour émi -
grer , et qui r acon te fidèlement ce qu'i l a vu, a à 
c ra indre d 'exci ter l ' incrédul i té . Ces bandes son t 
q u e l q u e c h o s e d e t e l l e m e n t ex t raord ina i re , qu 'on 
a d û les c o m p a r e r , et avec ra ison, à celles des 
sauterel les . C o m m e celles-ci , elles m a n g e n t en 
que lques h e u r e s tous les végétaux qu 'e l les t rou
ven t sur leur passage, et dé t ru i s en t complè te 
men t , en u n e nuit , toutes les p l an ta t ions d 'un 
cu l t iva teur . 

» Le 28 d é c e m b r e , j ' e u s le plaisir de voir un 
de ces passages pour la p r e m i è r e fois. J ama i s le j 
gibier ne m 'a appa ru sous un aspect plus 
grandiose , plus formidable . Deux h e u r e s avant 
le point du j o u r , j ' ava i s été réveillé dans m o n 
char io t , et j ' e n t e n d a i s à environ deux cents pas 
la voix des ant i lopes . J e crus q u ' u n t roupeau 
paissait p rès de m o n c a m p ; mais q u a n d le j ou r 
fut venu , j e vis tou te la p la ine l i t té ra lement cou
verte de ces an imaux . Ils avançaient l en t emen t . 
Ils déboucha ien t à l ' oues t , en t re deux coll ines, 
c o m m e un fleuve, et disparaissaient à environ un 
mille au nord-es t , de r r iè re u n e h a u t e u r . 

« Je resLai deux h e u r e s à l 'avant de ma voi
lure , extasié devant ce magnif ique s p e c t a c l e , et 
j ' e u s m ê m e q u e l q u e pe ine à m e convaincre de 
sa réal i té , à le p r e n d r e p o u r au t r e chose que le 
p rodu i t de l ' imaginat ion exaltée d u chasseur . 

« D u r a n t t ou t ce t e m p s , les masses passaient 
sans fin en t r e les col l ines . Enfin je sellai m o n 
cheval , j e pr is ma c a r a b i n e , et, suivi de mes 
c o m p a g n o n s , j ' e n t r a i dans le t r oupeau et fis feu. 
On abat t i t quatorze pièces. <i Halte ! c 'est assez ! » 
commanda i - j e ; nous r e t o u r n â m e s p o u r m e t t r e 
no t r e gibier à l 'abri des vau tours ; et après l 'avoir 

déposé d a n s u n buisson e l r c c o a v e r t d e b r a n c h e s , 
n o u s r ev înmes au c a m p . 

« On au ra i t p u t u e r t r e n t e ou q u a r a n t e ant i lo
pes . J a m a i s , dans tou te m a vie de chasseur , je 
n e m e t rouvai au mil ieu d 'une telle r é u n i o n d'a
n i m a u x , et c'est la seule fois où j e pus péné t re r 
à cheval au cen t r e d 'un t r o u p e a u . 

« Après avoir a t t e lé , nous a r r ivâmes avec nos 
chars p o u r e h n r g e r n o t r e gibier. Que lque énorme 
que fût ce t te b a n d e , j ' e n vis u n e au t r e plus con
s idérable encore le m ê m e soir. Après avoir t ra
versé les collines en t r e lesquel les avaient passé 
les ant i lopes , t ou t e la plaine e t les versants 
m ê m e des collines m ' a p p a r u r e n t couverts d 'une 
seule masse de ces a n i m a u x . Aussi loin que la 
vue s 'é tendai t , on ne voyait q u ' e u x . 

« Ce serai t un travail inuti le de c h e r c h e r à 
es t imer leur n o m b r e , j e crois cependan t pou
voir dire que p lus ieurs centa ines de mil le étaient 
ainsi sous mes yeux . » 

Nous p r end r ions cerLes cet te re la t ion du 
fameux chasseu r africain p o u r u n conte de 
chasseur , si tous les voyageurs n e venaient en 
confirmer la réal i té . Le Vail lant par le de t r ou 
peaux de 10 à 50 ,000 ind iv idus , suivis par des 
l ions, des l é o p a r d s , des lynx et des hyènes , et 
E d o u a r d K r e t s c h m a r a vu des bandes qu' i l e s 
t i m e à p lus ieurs mil l ions de tê tes . J ' e m p r u n t e à 
Lenz ce qu ' i l r appor t e à ce sujet. 

La sécheresse du ra i t depuis p lus d 'un a n ; 
beaucoup de bes t i aux avaient p é r i ; un mat in , 
K r e t s c h m a r par t i t à cheval avec des colons ho l 
landais pour se r e n d r e à un passage par lequel 
on supposai t q u e les ant i lopes en t r e r a i en t dans 
le pays. Bientôt p a r u r e n t les avan t -ga rdes ; deux 
ou trois individus, puis dix ou v i n g t , pu is deux 
cents et q u a t r e c e n t s , et finalement le passage 
fut r empl i de ces a n i m a u x , qui soulevaient des 
nuages de pouss ière , et au-dessus desquels pla
na ient les vautours . Les ch iens furent lâchés et 
d i spa ru ren t dans la fou le , les coups de feu r e 
t e n t i r e n t ; en peu de t e m p s plus de deux cents 
é ta ient tués . On les enleva r a p i d e m e n t . U n nou
veau t r o u p e a u de 25 ,000 têtes se présentai t . 
Un des chasseurs fut en t ra îné au mi l ieu de la 
b a n d e , renversé et Joule aux p i e d s ; on le r e 
t rouva sans connaissance , et couver t de t e r r e ; 
il r epr i t peu à peu ses sens , h e u r e u s e m e n t 
pour lui, il avait eu la face t o u r n é e du côté du 
sol. On tua une cen ta ine d 'an t i lopes de cel te 
seconde bande ; on leur coupa à tous la l ê l e ; 
leurs corps furent chargés sur les chevaux et 
les char io ts et por tés à la maison . P e n d a n t ce 
t e m p s , d ' au t re s bandes avaient t raversé d ' au t res 
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passages, et l'on pouvait voir des mil l iers de ces 

antilopes pa î t re dans une plaine de près de 

50 ki lom. d 'é tendue . On vint nous avert i r qu ' au 

passage du Ka r r e , à peu de d is tance du k r ah l , 

plusieurs centa ines é ta ient t ombés du h u a t des 

rochers , et é ta ien t faciles à p r e n d r e . On s'y d i r i 

gea, et on en chargea envi ron deux cents sur les 

chariots . Dans la maison , tout le m o n d e étai t 

occupé à coupe r la viande en lanières , e t à l'é 

tendre pa r tou t , au dedans et au deho r s , sur des 

bâtons , des p lanches , des bois de lit, sur t ou t ce 

que l'on pouvai t t r o u v e r ; des mil l ions de m o u 

ches nous en toura ien t . Les gigots furent s a l é s ; 

les peaux furent é t endues à t e r r e et ma in t enues 

au moyen de p i q u e t s ; s échées , elles sont excel 

lentes pour r ecouvr i r les p lanchers . La viande 

a bon g o û t ; on la m a n g e beaucoup sèche . 

Le chemin q u e suivent les sp r ingbocks n 'es t 

pas toujours le m ô m e . Les émig ran t s r e tou rnen t 

généra lement par u n e . route-différente de celle 

qu'i ls ont suivie . Ils décr ivent ainsi une ellipse 

très-al longée, ou u n quadr i l a t è re , don t le dia

mètre est de p lus ieurs mi l l ie rs de k i lomè t re s . Ils 

emploient à le faire de six mois à un an . 

L a cohésion de ces légions de sp r ingbocks est 

r emarquab l e . W o o d raconte q u ' u n t roupeau de 

mou tons , en ayant r encon t r é une , fut en t ra îné 

par elle, forcé de la suivre p a r t o u t , sans que le 

berger pû t le dél ivrer . Le lion m ô m e , qu i les 

poursui t avec a c h a r n e m e n t , en est parfois fait 

pr isonnier . Quelque t e r r e u r qu ' i l inspi re à ces 

pauvres r u m i n a n t s sans défense , ceux qui sont 

près de lui ne peuvent résister à la press ion de 

leurs c o m p a g n o n s , qui ignorent la p résence du 

carnassier, et de son côté , le l ion doi t bon gré , 

mal gré . m a r c h e r avec la masse , c a r , il ne peu t 

se frayer un passage à t ravers . Gela para î t extra 

ordinaire , mais n 'es t c e p e n d a n t pas invra isem

blable. 

Les t ra înards ne peuvent échapper aux e n n e 

mis affamés qui suivent ces bandes en n o m 

bre cons idé rab l e ; ma i s tous , l ions, léopards , 

hyènes, chacals , vau tours , n 'on t pas à faire t rop 

d'efforts; c h a q u e j o u r , il succombe t a n t de 

springbocks à la faim, à la fat igue, qu ' i l s peu

vent se rassasier fac i lement . 

Dans le t r oupeau il y a u n e oscillation cont i 

nuelle. Ceux qu i sont aux p remie r s r a n g s , t r o u 

vent na tu re l l ement p lus à m a n g e r que ceux des 

derniers r a n g s ; ils se nour r i s sen t faci lement, 

deviennent à la fois gros, gras et paresseux. 

Mais leur b o n t emps est fini ; les affamés s'a

vancent de plus en plus , dépassent ceux qui se 

sont engraissés, et qui finissent par passer à la 

queue de la b a n d e . Que lques jours de diète les 

a igu i l lonnant à n o u v e a u , ils uhe rchen t à s'a

vancer et à r ep rendre leur anc ienne p l ace . 

Le spr ingbock ou bouc sau teur , chèvre sau

teuse , est b ien n o m m é . 11 peu t faire des bonds 

e x t r a o r d i n a i r e s , su r tou t quand il est poursuivi 

par des ch iens . Quand t o u t le t roupeau s 'enfuit , 

que chaque individu fait des bonds ve r t i caux , 

se soulève dans les a i r s , les pa t tes r ecou rbées , 

et faisant flotter ses longs poils d 'un b lanc de 

neige, on assiste à un spectacle v r a i m e n t féeri

que . Les spr ingbocks font faci lement des sauts 

de 2 à 4 mèt res de hau t , de 4 à 5 mè t r e s d 'é 

t e n d u e . Ils para issent s 'arrôter q u e l q u e t emps 

dans l 'air , t omben t sur leurs qua t re pa t tes , 

frappant le sol et s 'ôlançant de nouveau . Ils n ' a 

vancen t ainsi q u e de que lques p a s ; puis ils pa r 

t e n t au t rot , le cou baissé, la tôle con t re t e r re . 

Aperçoivent- i l s un ennemi , ils font ha l t e , se r e 

t o u r n e n t , l ' examinen t . Arr ivent- i ls à un chemin 

où des h o m m e s ont passé que lque t e m p s a u p a 

ravant , ils le f ranchissent d 'un bond ; r ien n 'es t 

p lus beau que de voir à ce m o m e n t u n t roupeau 

de p lus ieurs mil l iers d ' ind iv idus ; chacun sau le 

à son tour , t an t ils ont de méfiance m ô m e à l 'é

gard du sol qu ' a foulé leur ennemi . C'est aussi 

de la sorte qu' i ls f ranchissent la piste du lion ou 

de t o u t au l re animal don t ils ont u n e peu r ins

t inct ive. 

Le passage d 'un de ces t r oupeaux est pour 

les Cafres Bacca lahar i s la p romesse d 'une lon

gue série de j ou r s g ra s ; aussi , avan t la saison 

des pluies , me t t en t - i l s le feu aux s teppes pour 

que pa r tou t où l ' incendie a u r a passé il se déve

loppe un tapis de verdure plus frais, plus abon 

dan t s , p lus savoureux , que les ant i lopes r eche r 

c h e r o n t . R a r e m e n t on voit ces a n i m a u x dans 

les h au t e s he rbes sèches , qui r ecouvren t u n e 

g rande par t ie de l eu r pa t r i e . Ils p ré fè ren t les 

plantes délicates et v iennent p r i nc ipa l emen t dans 

les endroi ts q u e couvre l 'herbe nouvel le . 

On ne sait ab so lumen t r ien de préc is t ouchan t 

la rep ' roducl ion de ces s inguliers a n i m a u x . 

C a p t i v i t é . — Les spr ingbocks p r i s j eunes s 'ap

privoisent t r è s - r a p i d e m e n t . Buffon par le d 'un 

individu qui p rena i t le pain de la ma in de son 

ma î t r e . Ceux que je vis é ta ient p r u d e n t s et m é 

fiants avec les é t r a n g e r s , mais g a i s , encl ins à. 

j o u e r avec les personnes qu ' i ls connaissaient . 

On ne peu t pas tou jours en me t t r e p lus ieurs 

dans u n m ê m e enc los ; les mâles sont q u e 

rel leurs , et t o u r m e n t e n t m ê m e les femelles. 

Mais des spr ingbocks captifs sont des êlres char

mants . Leur pelage m o u , s o y e u x , à vives cou -
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Fig. 261. L'Éleotrague des roseaux. 

l eu r s , l eur forme é l égan te , leurs m o u v e m e n t s 

gracieux, capt ivent chacun , lors m ê m e q u e dans 

leur é t roi t enclos ces a n i m a u x ne peuven t dé 

ployer tous leurs avantages . 

Les spr iugbocks sont m a l h e u r e u s e m e n t ra res 

chez nous . La moi t ié de ceux qu 'on e m b a r q u e au 

Cap succombe aux fatigues du vo3 Tage; les autres 

n e résis tent pas aux r igueurs du c l imat , et s u r t o u t 

au défaut d 'espace . La p lupar t de ceux qui m e u 

rent dans les j a rd ins zoologiques pér i ssent pa r 

leur faute . Sans cause connue , ils s 'é lancent 

con t re les pal issades, se cassent les j a m b e s , se 

blessent de diverses man iè res , se tuen t que lque

fois sur le c o u p . 

L E S É L É O T R A G U E S — ELEOTRAGVS. 

Die hùdbock, The Rietboks. 

C a r a c t è r e » . — L e s é léot ragues , aussi n o m m é s 
antilopes des marais, r e s semblen t encore aux 
gazelles. Ce sont des a n i m a u x de taille m o y e n n e , 
à dos d r o i t , à queue assez l o n g u e ; le mâ le seul 
por te des cornes a r rondies , annelôes à leur base , 
et à pointe incl inée en avant ; la femelle a q u a 
tre m a m e l o n s . La p l u p a r t n 'on t ni fossettes la

crymales , n i touffes de poils au tarse et au ca rpe . 

Ce genre con t ien t envi ron u n e douzaine d'es
pèces ; la suivante est la plus connue . 

LïXËOTRAGUE DES ROSEAUX — ELEOTRAGUS 
A R UN DINA CE US 

T)er Riedbock, The Rielbok. 

C a r a c t è r e s . — Ce c h a r m a n t an imal (fig. 201) 

a plus de lm,63 de long, y compr i s la q u e u e ; il a 
00 cent , de h a u t e u r au gar ro t et 1 m è t r e au sa
c r u m ; les cornes ont 33 cent , de long, et 3 cent , 
d 'épaisseur à la base . En s o m m e , l 'é lôotrague des 
roseaux ressemble au chevreui l , mais il est u n 
peu plus é lancé . Il a le corps l égè remen t a l longé , 
l ' a r r i è re ' t r a in u n peu plus fort que l ' avant - t ra in , 
le cou long, mince , c o m p r i m é la té ra lement , r e 
courbé c o m m e celui du cerf, la tê te relat ive
m e n t g r ande , aminc ie en a v a n t , le front l a r g e , 
le dos du nez droi t , le m u s e a u o b t u s ; les oreilles 
longues , m i n c e s , p o i n t u e s , fermées à la base , 
for tement poilues sur les deux faces ; les yeux 
grands et vifs ; les sabots de g r a n d e u r m o y e n n e , 
u n peu recourbés , les p inces plates et placées e n 
t ravers ; la queue touffue et a t t e ignan t le genou . 

Les cornes sont robustes , assez éloignées l ' une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l 'autre ; elles se d i r igent en hau t et en ar r iè re 

se r ecourben t l égèrement en avant et s 'écartent 

un peu, puis l eu r s pointes sont de nouveau con

vergentes . L e u r moi t ié infér ieure est pa rcourue 

par des sillons l ong i tud inaux , profonds et r é 

gul ie r s ; leur moit ié supé r i eu re est l i s se ; la ra 

cine porte de 10 à 12 plis. Les poils cour ts et 

épais ne sont pas aussi lisses q u e chez les autres 

anli lopidés ; le bas -ven t re , la face pos té r ieure du 

bras , la par t ie an té r i eu re du cou en sont peu 

couver t s ; à la t e m p e , au-dessous des oreil les, est 

une place ronde et nue . Le dos et les flancs sont 

d 'un roux b r u n ou d ' u n roux g r i s ; le ventre et 

la face in terne des pat tes de devant son t b l ancs ; 

la face externe des pat tes est j a u n â t r e , la tê te , le 

cou, la face ex te rne des oreilles sont fauves ; un 

cercle b lanchâ t re en toure les yeux ; les j a m b e s 

de der r iè re sont d 'un gris r o u x ; celles de devant 

por ten t une raie d 'un b r u n foncé, ma l dé l imi tée ; 

la queue est b r u n fauve à sa face s u p é r i e u r e ; les 

sabots e l l e s pinces sont no i rs . 

On rencon t re q u e l q u e s var iétés don t la cou

leur t i re tantôt su r le gris j a u n e , tan tô t sur le 

roux. 

La femelle se d is t ingue du mâle par une taille 

plus faible et par l 'absence de cornes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'é léo l rague 

des roseaux hab i te les mara i s , les l ieux couver ts 

de roseaux du sud de l ' A l r i q u e . Il est c o m m u n 

au cap de Bonne-Espérance , dans le pays des 

Namaquois et dans la Cafrerie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette espèce 

a besoin d ' e a u . et se n o u r r i t exc lus ivement de 

plantes marécageuses . 

Le capi taine Drayson n o u s fera conna î t r e ses 

mœurs . <i Comme son n o m l ' indique déjà, on 

ne trouve ce c h a r m a n t an imal que dans les 

plaines couvertes de joncs et de roseaux . 11 n'est 

guère de mammifè res plus faciles à chasser . Il 

se t ient caché dans les roseaux j u s q u ' à ce qu 'on 

soit tout près de lui. Si on l'effraye, il ne fuit 

qu ' à une cour t e d i s tance , s 'ar rê te , et r ega rde son 

ennemi . Il fait en t end re u n e sor te d ' é t e r n u -

ment , p r o b a b l e m e n t un cri d ' a p p e l , mais en 

même temps u n aver t i ssement p o u r le chasseur . 

(fil a ime b e a u c o u p le blé en h e r b e ; aussi 

est-il détesté des Cafres, qui c h e r c h e n t à le dé

truire par tous les m o y e n s , et qui rega rden t 

leur chasse c o m m e heu reuse , lorsqu' i ls ont tué 

un éléotrague des roseaux. Je me suis gagné les 

bonnes grâces de plus d 'un village en t i rant 

quelques umsckes (ainsi appel len t - i l s l 'espèce), 

qui depuis que lque t emps dévastaient les p l an 

tations. 

« Cet ant i lopidé a la vie t r è s - d u r e . Il con t inue 

couvent à fui r , q u o i q u ' i l ait le corps percé 

d 'une balle, et il échappe au c h a s s e u r , mais 

sans avantage pour lui ; car dans l ' endroi t 

écar té de la forêt où il a che rché un refuge qui 

l'a mis à l 'abri des at te intes de l ' h o m m e , il 

trouve d ' au t res e n n e m i s , les hyènes su r tou t , 

qui suivent sa pista s a n g l a n t e , pénè t r en t «de 

nui t dans sa re t ra i te et le dévorent . » 

On ne connaî t pas son mode de r ep roduc t i on . 

On ne sait pas non plus c o m m e n t il se compor t e 

en capt ivi té . Il y a environ quatre-vingts ans que 

l 'on connaî t cet an imal ; on a envoyé un grand 

n o m b r e de ses peaux en E u r o p e , mais j a m a i s on 

n'y a encore vu un individu vivant. 

L E S C É P Ï I A L O P I I E S — CEPHÀLOPHUS. 

Die Zwerqanlilnpen ou Schopfanlilopen, The 

Duykerbolcs. 

L'au teur d 'un ouvrage popula i re n ' e s t , dans 

l 'histoire d ' a u c u n e famille , plus obligé de se 

borne r que dans celle des anl i lopidés . Chaque 

espèce p résen te des par l icu la r i t és c u r i e u s e s , 

et c ependan t il nous faut en passer b e a u c o u p 

sous s i lence , p o u r r i e nous o c c u p e r que de celles 

qui nous offrent le plus d ' in térê t . P a r m i ce l les-

ci figurent les espèces dont on a formé le genre 

cépha lophe ou antilopes nains, ainsi n o m m é s à 

cause de leur pet i te tai l le . 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est caractér isé par 

des cornes p e t i t e s , m i n c e s , droi tes , implan tées 

sur le h a u t du f ron t , t rès - légèrement r e c o u r 

bées en avant , avec que lques a n n e a u x à leur 

r ac ine . Les espèces qui le composen t on t encore 

un mufle la rge , u n e tête a r r o n d i e , des glandes 

unguea les , des poches aux flancs, la q u e u e 

cojurte et épaisse. 

On a r é c e m m e n t p roposé d 'é tabl i r d a n s ce 

genre deux g roupes : l 'un p o u r les espèces qui 

ont en t r e les cornes u n e touffe de poils dir igée 

en a r r i è re , e t l ' au t re pour celles qui n 'en o n t pas 

ou chez lesquelles ce ca rac tè re est peu p r o n o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces pet i ts an

l i lopidés h a b i t e n t le sud et l'est de l 'Af r ique , le 

Cap et l 'Habesch. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne les 

t rouve que dans les c h a m p s couver ts de buis
s o n s ; ils n 'ont pas besoin d 'une grande forêt ; 
que lques broussai l les l eur suffisent. 

Moins agiles que les au t r e s an l i lop idés , ils ont 
r ecou r s à la ruse , c o m m e les c h e v r o l a i n s , p o u r 
échapper à leurs e n n e m i s . 
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LE CÉriIALOrilE RASEUR. — CEPHALOPHVS 

MEllGEiyS. 

Ler Ducker, The Duykerbok ou Lnpoon. 

C a r a c t è r e s . — Le cépha lophe raseur , Bûcher 
de LichLenstein, ou antilope plongeant de que lques 

ai l leurs (fig. 262), est u n e espèce des plus g ran 

des et des mieux connues du gen re . Il a 3 m , 1 5 

de longueur ; 66 cent , de h a u t e u r au garro t ; la 

longueur de la q u e u e est de 20 cen t . Les cornes 

sont con iques , m a r q u é e s de & à 6 anneaux peu 

profonds; elles ont près de 10 cent , dé long, et 

sont mo ins h a u t e s q u e les ore i l les ; elles dispa

raissent p r e s q u e au mi l ieu des poils de la 

h u p p e . A la place de la fossette l ac rymale , il n 'y 

a q u ' u n e t r a înée n u e , f lexueuse. Les j a m h e s sont 

é l a n c é e s , les sabots e t les pinces p e t i t s , la 

q u e u e est cou r t e et touffue. La cou leur de la 

robe varie beaucoup ; le dos est gris-olive ; le 

nulle est souvent d 'un b r u n j a u n e foncé, avec 

des taches noires le long de l ' échiné et sur les 

cuisses . Les pieds sont d 'un b r u n foncé en avant, 

b lancs e n a r r i è r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « De tous 

les an t i lopidés qui h a b i t e n t la lisière des forêts, 

dit le cap i t a ine Drayson, le raseur est un des plus 

c o m m u n s , q u o i q u ' o n ne le r e n c o n t r e j ama i s 

qu ' i so lé . A l ' approche de l ' h o m m e ou d 'un 

au t r e e n n e m i , il n ' a b a n d o n n e pas son gî te ; il y 

d e m e u r e immobi le c o m m e u n e s ta tue e t j u s q u ' à 

ce qu ' i l croie avoir été a p e r ç u ; a lors il s 'é lance , 

fait que lques c roche t s , f ranchit les buissons , s'y 

glisse, rase le sol, et, q u a n d il pense avoir échappé 

aux r ega rds , il r a m p e s i l enc ieusement dans les 

hau te s he rbes ou en t re les bu i s sons . On croirai t 

qu'il a c o m p l è t e m e n t d i s p a r u , ou qu' i l s'est tapi 

à que lque endroi t : ce n 'es t po in t là son cas ; il 

con t inue à avancer sous les feuilles, j u squ ' à ce 

qu' i l ai l une cer ta ine avance ; puis il fuit au plus 

vite. Le chasseu r le plus hab i le , le ch ien le plus 

rusé y sont souvent t r o m p é s ; mais si l 'on a pu 

suivre ses a l l u r e s , si l 'on peu t découvr i r l 'en

droi t où il s'est réfugié, il est facile alors de l 'ap

p roche r en a l lant sous le vent . Il faut cependan t 

bien t i rer pour l 'avoir ; q u e l q u e pet i t qu ' i l soit , il 

suppor te une forte cha rge de p l o m b . Il n 'es t pas 

t rop possible de le t i r e r a b a l l e ; ses crochets r a 

pides et i r régul iers d é r o u t e n t le t i r eur . Souvent , 

après avoir essuyé un coup de feu, il s 'enfuit r a -

p idemen t j c o m m e s'il n 'avai t pas été a t te in t ; mais 

b ien tô t il s ' a r rê te s u b i t e m e n t , ce qui fait recon

naî t re qu ' i l a été l o u c h é . J 'a i vu des ant i lopes 

blessés m o r t e l l e m e n t cour i r c o m m e si de rien 

n 'étai t . 

« Un chien o rd ina i r e peut a t t e indre le cépha

lophe r a seu r à la course . Bien des fois, un vieux 

chien d 'ar rê t dont j e me servais m 'en prena i t et 

les ma in t ena i t j u s q u ' à m o n arr ivée. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — « Au Cap, on fait des 

fouets avec la peau de cet a n i m a l ; sa chair 

donne un potage excel lent . D 'o rd ina i r e , la 

viande de tous les m a m m i f è r e s du sud de l 'Afri

que est sèche et dépourvue de goût , mais je puis 

r e c o m m a n d e r à tous les g o u r m e t s , c o m m e é tan t 

un excel lent m e t s , le foie des cépha lophes . Les 

paysans hol landais p iquen t la chair d u raseur 

avec du lard de l 'élan ou de l 'h ippopotame et se 

p répa ren t ainsi un rôti t r è s - succu l en t . » 

L E C K P H A L O P U E D E I I E M P R I C H — CEPHALOPtIUS 

HEMPRICUII. 

Der Zwergbôckchen, Beni-Israel ou Atro. 

Il existe de pet i ts ant i lopidés c h a r m a n t s , qui 
sont les na ins de la famille. Quat re espèces son t 
à m e n t i o n n e r : l'antilope des buissons et l'antilope 
nain des colons hol landais d u Cap, le Beni-Israel 
des Arabes ou atro, c o m m e on le n o m m e à Ha -
besch , dans la l angue a rnhar i , et u n e q u a t r i è m e 
espèce qu i vit en Guinée . 

T o u s ces peti ts ant i lopidés ont en t re eux de 
grands r appor t s de s t r u c t u r e e t de colora t ion . 
L e u r h u p p e est plus ou moins développée et de 
cou leu r différente. Les carac tères les plus i m p o r 
tants qui les d i s t inguen t sont fournis pa r les 
cornes . 

C a r a c t è r e s . — Le cépha lophe de H e m p r i c h , 

le Beni-Israël ou atro des Arabes , est un des r u 
minan t s les p lus élégants qu i exis tent . Le mâle a 
de peLiles cornes , pourvues de dix ou douze 
demi a n n e a u x o c c u p a n t la moi l ié infér ieure de 
la face externe , et à pointes r e cou rbées en avant ; 
elles sont moins longues que les oreilles et p r e s 
q u e cachées pa r la h u p p e , qui est t iôs-fournie . 
Le corps est assez ramassé , les j ambes son t de 
longueur m o y e n n e ; la q u e u e est rédu i te à un 
m o i g n o n à poils r a s ; le corps est recouver t de 
poils longs et assez fins. La robe est rousse 
c o m m e celle du r ena rd ; les poils sont b r u n gris , 
l imité par un liséré clair ou roux, et foncés à. 
la po in t e . Le dos est b r u n - r o u x ; le dessus du 
m u s e a u et le front sont r o u x ; les bras et, les 
cuisses offrent souvent des t a c h e s ; la par t ie infé
r i eu re et la face i n t e rne des m e m b r e s sont blan
ches . Une large bande b l a n c h e se t rouve au -
dessus et au-dessous de l'œil ; les oreilles ont un 
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bord noir ; les cornes , les sabots , les fossellcs la

crymales sont noi res . 

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

lophes de H e m p r i c h se t rouven t dans ton te l 'A-

byssinie, depuis la côte j u s q u ' à une a l t i tude de 

2,000 à 2,300 mèt res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Comme 

presque toutes les espèces de ce genre , ils h a b i 

tent les buissons qui sont si abondan t s en Afri

q u e . Des fourrés impra t icab les p o u r d 'autres 

anti lopidés leur fournissent d 'excellentes r e 

trai tes . Ils t rouvent un passage en t re les lianes 

les plus serrées , les épines les plus acérées . 

L e heni-israèl préfère les vallées aux m o n 

tagnes ; il r e c h e r c h e su r tou t les forêts qui 

bordent les to r ren t s , où les buissons d ' e u p h o r 

bes et de mimosas épineuses sont reliés les uns 

aux autres pa r un lacis serré de l ianes . Il y 

trouve des feuilles en a b o n d a n c e , une re t ra i te 

commode , inaccessible , et des fourrés se rel iant 

sans in te r rup t ion les u n s aux au t res sur u n e 

vaste é t endue . P lus loin de l 'eau, les buissons 

étant plus isolés lui offrent moins de sécur i té . 

Là où poussent des herbes vertes et succulentes , 

on est s û r d e r encon t re r no i re an ima l . Il vit avec 

sa femel le ; j a m a i s en t roupes ; au plus rencon-

tre-t-on les parents avec l eu r pe t i t , qu i a encore 

besoin des soins ma te rne l s . 

Au c o m m e n c e m e n t , le chasseur a de la peine 

à apercevoir ce peti t a n i m a l ; mais une fois 

qu'on connaî t ses m œ u r s , ses hab i tudes , on est 

sûr de le t rouve r . La couleur de son pelage, en 

parfaite ha rmon ie avec la te in te du mil ieu qu' i l 

hab i t e , con t r ibue encore à le cacher . «11 faut 

un œil bien exercé , dit le capi ta ine Drayson , pour 

apercevoir un ant i lope na in ; sa robe se confond 

tel lement avec la cou leur du b o i s , qu 'on ne le 

reconnaî t qu 'à l 'agi tat ion des b ranches . 11 a d is 

paru, avant qjie le chasseur se soit conva incu de 

la réalité de sa présence . En p a r c o u r a n t les 

fourrés avec des Cafres à l'œil pe rçan t , plus 

d 'une fois ils m e dirent : « Voici un pet i t an t i -

« lope, le voici, ici , ici ! » J e regarda i s , mais en 

vain, je voyais t ou t au t re chose . » 

Je fis la m ê m e expér ience avec le beni-israel , 

mais l 'œil du chasseur se fait. Quand on examine 

les buissons a t t en t ivement , qu 'on fixe spéciale

ment son a t ten t ion sur les endroi ts sombres , dé

garnis, on aperçoi t à coup sûr l 'é légant enfant 

de la l'orêt. C'est à ces places qu ' i l s 'arrê te lors 

qu'i l est effrayé. Ses sens t rès-développés , son 

odorat subt i l lui pe rme t t en t de percevoir l 'ap

proche de l ' h o m m e avant que celui-ci le décou

vre. Au moind re b ru i t , le mâle se lève, écoute , 

va vers u n e place dégarn ie , y reste immobi l e , re 

garde l ' ennemi qui a p p r o c h e . La femelle le suit 

de près et le laisse veiller à la sûreté c o m m u n e . 

Il est debou t , la tête re levée, immobi le ; ses oreil

les seules s ' ag i ten t ; sa h u p p e se hérisse, il r e 

garde , il écoule . Le d a n g e r semble- t - i l a p p r o 

c h e r , il devient c o m p l è t e m e n t i m m o b i l e ; s'il 

avait levé le pied, il res te dans cet te pos i t ion; 

ses oreilles n e bougen t p l u s ; ses yeux sont fixes ; 

r ien ne t rah i t la vie de cet an ima l . Croit-il que le 

péri l est moins g rand et s 'é loigne, il se couche à 

t e r re , r ampe l en tement , s i l enc i eusemen t ; r en t re 

dans le fourré , p o u r sor t i r d u côté opposé ; s 'é

lance dans l ' endroi t le plus c la i r - semé ; décr i t un 

arc de cercle a u t o u r de son e n n e m i , e t r e tou rne 

à sa cache t t e . Le plus s o u v e n t , il revient en a r 

r i è r e ; lorsqu' i l est poussé , il va en avant , fait un 

croche t , revient à la forêt et s'y cache d e ' n o u 

veau . La femelle sui t spn mâ le pas à pas et à 

peu de d is tance . Si le chasseur ne t i re pas, si u n 

chien ne se m o n t r e pas, le couple va au pe t i l 

t ro t . I m m é d i a t e m e n t avant de p rendre la fuite, le 

mâle pousse u n f o r t s o u p i r j i l en pousse six ou hui t 

si on fait feu su r lui sans l ' a t te indre ou sans le 

t u e r sur le coup . R a r e m e n t l ' an imal fu i tb ien loin. 

Après que lques bonds , le mâle s 'arrête , r ega rde , 

fait que lques pas, r ega rde à nouveau , e ta ins i tous 

les dix ou vingt pas . Le tire-t on, qu ' i l soit a t 

te in t ou n o n , il p a r c o u r t à toute vitesse 3 o u 4 0 0 

mèt res . Il fait des bonds é n o r m e s , les pat tes 

de devant fléchies cont re le t r o n c , celles de de r 

r ière et la tête é t endues . A ce m o m e n t , ses 

m o u v e m e n t s sont si rap ides qu' i l est difficile de 

reconna î t r e en lui un cépha lophe ; son aspect ' 

est t e l l ement modifié, qu ' on l'a quelquefois pr is 

p o u r u n l ièvre; mais avec un peu d ' expér ience , 

on arrive à ne plus se t rompe r . 

Chaque pai re de cépha lophes para î t ne pas 

s'éloigner de l 'endroi t qu 'e l le s'est une fois cho i 

sie, aussi long temps du moins qu 'e l le n 'en est 

pas chassée , ou qu 'e l le ne t rouve pas aux envi 

rons u n e mei l l eu re cache t t e . 

P rès de que lques lits de tor ren ts , dans le Sam-

h a r a d 'Abyssinie, que je visitai qua t re fois pen

dan t m o n cou r t s é jou r , je t rouvai toujours les 

beni-israël à la m ê m e place. Ceux que j 'avais 

m a n q u e s , é taient dans le m ê m e buisson. Le 

mâle ou la femelle étaiL-il t ombé sous mes coups , 

le survivant déser ta i t la p lace ; mais u n e nouvelle 

pa i re les r emplaça i t . Dans les lits des to r r en t s , 

le chasseur peut faci lement reconna î t re l 'endroi t 

où il t rouvera des ben i - i s raë l ; c 'est o rd ina i re 

m e n t dans le buisson le plus épais , ayant envi

ron u n e centa ine de mèt res carrés qu ' i l s se t ien-
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Fig. 262. Le CeplialopUe raseur. 

nc.iil. A pnrt ce la , l 'on ne r encon t r e plus les 
eépha lophes que rlans les vallées des m o n t a g n e s , 
où croissent de hau t s fourrés . Ce n'est q u e con 
traints qu' i ls en gravissent les flancs. On les ren
cont re à u n e a l t i tude assez é levée , ma i s j ama i s 
sur les v e r s a n t s , ni su r les c imes des mon ta 
gnes . 

Tous les eépha lophes m a n g e n t les feuilles des 
buissons qu' i ls hab i t en t . Le beni- is raël doit se 
n o u r r i r p r inc ipa lemen t de mimosas ; il en dévore 
les pe t i tes feuilles, les b o u r g e o n s , les j eunes 
pousses. Souvent m ê m e , au dire des chasseurs 
du sud de l 'Afrique, ces agiles c r éa tu re s g r i m 
pent le long des t roncs i nc l i né s ; j e ne suis n u l 
l e m e n t encl in à t rouver cette assert ion exagérée , 
depuis que j ' a i vu des r u m i n a n t s et s u r t o u t les 
pet i tes chèvres de l ' in tér ieur de l 'Afrique gr im
per sur des a rb res . 

C o m m e la gazelle, le beni- israël c reuse de pe
tits t rous , pour y déposer ses o r d u r e s . Celles-ci 
r essemblen t à du p l o m b a l ièvre ; elles servent 
d indices au chasseur p o u r savoir si la paire 
dont elles p rov iennen t se t rouve encore dans 
la locali té ou en a é té chassée . Ces t rous se 
r encon t r en t d 'o rd ina i re " en t r e deux b u i s s o n s , 
non loin du gîte de l ' an imal . 

On n 'a pas encore de données bien précises 
au sujet de la reproduc t ion des eépha lophes . J e 
ne connais ni l 'époque du ru t ni la du rée de la 

gestat ion. L'n chasseur abyssin m'a racon té qnrj 
le ru t avait lieu à la fin de la saison des pluies , 
et qu ' à ce m o m e n t , les mâles faisaient usage de 
leurs cornes . J e dois faire r e m a r q u e r que les 
Abyssins ne sont pas des n a r r a t e u r s bien fidèles; 
ils ont l ' hab i tude de r épondre oui à toutes les 
ques t ions , et d'enjoliver encore leurs réponses 
p a r toutes sortes d 'h is tor ie t tes . Je vis des cen
taines de beni-israël, je ne rencon t ra i j ama i s 
u n mâle sans sa femel le ; quels seraient donc les 
comba t t an t s ? 

E h r e n b e r g ind ique le mois de mai c o m m e 
l ' époque de la mise bas du beni-israël ; pour moi , 
j ' a i vu déjà en mar s , et surfout en avril , des pe 
tits avec leurs paren t s . Toutes les femelles que 
je tuai dans la seconde moit ié de m a r s é ta ient 
pleines , à mon grand r e g r e t : en avr i l , j e vis des 
j eunes , j ' e n pris m ê m e u n qui était né depuis 
que lques j o u r s . 

C h a s s e . •— Dans l ' I labesch , on n e p rend que 
les j eunes beni-israël n o u v e a u - n é s ; j ama i s j e ne 
pus m 'y p rocu re r d ' an i mau x adu l t e s . Les Cafres 
a t t r apen t les eépha lophes avec des lacets ; ou 
bien, s'ils ne veulent que se p r o c u r e r l eur cha i r , 
ils r e c o u r b e n t un a r b r e , y a t t a c h e n t u n n œ u d 
coulant qu ' i ls d isposent sur u n e des passes h a 
bituelles de cet an imal . Le céphalopl ie engage le 
cou dans le nœud coulant , abat une m a r c h e t l e qui 
main tena i t l ' a rbre r e c o u r b é , ce lui -c i se relève, 
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et la ma lheureuse hôte est pendue et é t ranglée . 

Une fois qu ' on connaî t les m œ u r s des b e n i -

israël, il est facile de les chasser . A deux , on n 'a 

pas besoin de se d o n n e r bien du m a l . L 'un suit 

les fugitifs, l ' au t re d e m e u r e à l ' endroi t d 'où ils 

se sont levés. Souvent le p r e m i e r , eL toujours le 

second trouve l 'occasion de t i rer . Si les c h a s 

seurs sont n o m b r e u x , ils se disposent en d e m i -

cercle, font ba t t r e les buissons par des chiens 

ou des t r a q u e u r s , et bientôt les beni-israël se 

mont ren t devant la l igne des t i r eurs . 

Là où ces a n i m a u x n 'on t pas encore été pour

suivis, ils restent t ranqui l les dans le fourré. Au 

c o m m e n c e m e n t , j e me servais de ma ca rab ine , 

mais plus tard je lui subst i tuai le fusil o rd ina i re , 

chargé à p lomb , et c'est la seule a r m e que l'on 

doive employer dans u n e parei l le chasse. Avec 

la carabine, il faut, m ê m e à soixante-dix ou qua 

tre-vingts pas , bien viser ce petit an imal pour l 'at

te indre. Ce n'est pas que pour aba t t re le cépha-

lophe avec un fusil cha rgé à p l o m b , il ne faille 

un bon œil , une main e x e r c é e ; mais avec une 

a rme ainsi cha rgée on a l 'avantage de pouvoir 

t i rer , si la tenta t ion vous y pousse , les p in tades , 

les francolins qui s 'envolent des buissons qu 'ha

bitent les beni israël . 

Le mâle a un po r t pins fier, il est plus haut que 

la femel le ; il marche toujours devant elle ; on 

peut donc choisir et se dispenser de faire feu sur 

U H F . n V , 

u n e femelle, su r tou t sur une femelle p le ine . J e 

n e connais aucun au t re s igne distinctif, qui soit 

percept ible à q u a r a n t e ou c inquan te pas . 

K n i i e m i a n a t u r e l s . — Le léopard est, après 

l ' h o m m e , l ' ennemi le plus dangereux des c é -

pha lophes . En Abyssinie, ce félien r e c h e r c h e 

su r tou t les fourrés où se logent les beni - i s raë l . 

Tou te la j o u r n é e , les cépha lophes sont en m o u 

v e m e n t ; cependan t , ils sont plus excités le m a 

tin et le soir, et c 'est à ce m o m e n t q u e Ton r e n 

con t re souvent le carnass ier r ôdan t a u t o u r de 

leurs re t ra i tes , et plus souvent encore , il échappe 

à la vue . Un vieux chasseur i talien, don t j ' a i 

déjà par lé (1), le P. F i l ippin i , m 'as su ra que le 

léopard n ' a r r iva i t dans les villages que q u a n d il 

n 'avait pas r éms i dans ses chasses aux anti lopes, 

et j e n 'ai aucun motif pour m e t t r e cet te asser

t ion en d o u t e . Dans le sud, le serval, dans le 

Soudan , le cha t ganté , poursuivent aussi ces petits 

a n i m a u x sans défense ; enfin de temps à au t r e un 

de leurs j eunes doit devenir la proie de l 'aigle. Les 

chacals , les r ena rds , les ch iens sauvages , doivent-

ils aussi ê tre r angés au n o m b r e des ennemis des 

ben i - i s r aë l ? J e ne t ranchera i pas la quest ion ; j e 

puis s e u l e m e n t dire que chacals et r enards sont 

c o m m u n s dans les fourrés h a b i l é s p a r c e s a n i m a u x . 

C a p t i v i t é . — Je n'ai pu observer de r é p h a l o -

(I) Tome I, p. 2C3. 

I I — I G S 
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plies depuis l ong temps captifs. J e ne pus avoir 

q u ' u n peti t , mais qui m o u r u t b ien tô t . Ma femme, 

dont il était le favori, le d o n n a à élever à une 

chèvre et veilla s o i g n e u s e m e n t su r lu i . Il té ta i t 

t r ès -b ien , paraissai t veni r à m e r v e i l l e , ne m o n 

trait pas la mo ind re c ra in te vis-à-vis de sa m a î 

tresse, et donnai t les plus belles espérances . Mais 

un j o u r , u n e t u m e u r se m o n t r a à sa gorge , et le 

l endemain il étai t m o r t . 

D 'autres observa teurs nous on t appr is qu 'on 

a eu plus ieurs fois des cépha lophcs en capt ivi té . 

Hors de leur pa t r ie , ils ne t a r d e n t pas à succom

ber aux r igueurs du c l ima t , et il est difficile de 

les a m e n e r vivants en E u r o p e . Ce n'est q u ' a u 

Cap et dans d 'au t res par t ies de l 'Afrique qu 'on 

a pu en conserver long temps . On dit que pris 

j eunes , ils ne ta rden t pas à s 'hab i tuer à leur 

m a î t r e , à accour i r à son appel , à se laisser tou 

cher , caresser, por te r su r les bras . On vante leur 

bon té , leur d o u c e u r , l eur gent i l lesse . On les 

nour r i t faci lement avec d u p a i n , des caro t tes , 

des p o m m e s de te r re , du four rage . Ils n e dé tes 

tent ni les fruits ni les f leurs ; ils a i m e n t le sel, 

c o m m e les au t res r u m i n a n t s , et l 'eau leur est 

nécessa i re . Ils sont t r è s -p ropres , et on peut les 

ga rde r faci lement dans les a p p a r t e m e n t s . L e u r 

u r i n e , c ependan t , a u n e o d e u r désagréable . 

Lorsqu ' i l s c h e r c h e n t l eur m a î l r e , ils font en
tendre un léger bê l emen t , e t ils t raduisent leur 
cra inte par des soup i r s ; ce qui arr ive n o t a m m e n t 
par les t emps d 'o rage , après c h a q u e coup de ton 
ne r re . Ils font souvent sort i r de la fente qui r em
place les la rmiers une ma t i è r e onguen tacée qui 
exhale u n e o d e u r de m u s c , dont l ' an imal para î l 
c h a r m é . 

Us ont en captivité les m ê m e s m œ u r s qu ' en 
l iber té : j ama i s ils ne dépou i l ' en l c o m p l è t e m e n t 
leur t im id i t é ; ils s 'enfuient dès q u e l'on fait u n 
m o u v e m e n t b r u s q u e et c h e r c h e n t à se cacher . 
Cependant les pe r sonnes qu ' i l s connaissent l eur 
insp i ren t mo ins de c r a i n t e , et ils rev iennen t 
b ientôt vers elles avec confiance. 

En E u r o p e , on n ' a vu que r a r e m e n l des 
cépha lophes vivants . Ces enfants du soleil pér is
sent bientôt sous n o i r e r u d e c l imat , et les peines 
que l 'on s'est données p o u r les a m e n e r ne sont 
pas r écompensées . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r du ben i - i s -

raël ne m a n q u e pas de goût , mais elle est un peu 
d u r e ; elle esL mei l l eu re en bouill i qu 'en rôt i . 
D'après les r e c o m m a n d a t i o n s de Drayson, je m e 
suis su r tou t t enu au foie, et j e puis assurer q u e 
c'est un régal dél ic ieux. 

L E S S C O P 0 P H 0 R E S — SCOPOPHORUS. 

Die Bleichbock,- Un Ourébis. 

C a r a c t è r e s . — Les scopophores sont aussi de 

peti ts ant i lopidés don t les m i l e s seuls ont des cor

nes s i tuées a u - d e s s u s des yeux , proclives vers le 

s o m m e t , annelés à leur base, lisses à la pointe , et 

de forme grêle et cour t e . Us on t des oreilles lon

gues , ovalaires et ouver tes , des la rmiers i ncom

plets , le mufle peti t , l e spores i ngu inaux m a r q u é s , 

la q u e u e c o u r t e , m é d i o c r e m e n t touffue, les poils 

longs et frisés. Leu r s formes son t géné ra lemen t 

robus tes et les femelles ont q u a t r e mamel l e s . 

J e consacrera i que lques mo t s à l 'une des e s 

pèces de ce g r o u p e . 

LE SCOl'OPIIORE OURÉBI — SCOPOPIJOIIUS 

scoi'jiiu. 

Der Bleidibock, The Ourebi. 

C a r a c t è r e s . — 11 est à pe ine plus pet i t que le 
chevreui l (fîg.%33), sa l ongueu r totale est de 1™,15; 
sa h a u t e u r , au garro t , de 66 cen t . ; elle est un peu 
plus élevée au sacrum; ses formes sont é légantes 
el régu l iè res . 11 est roux ou b run - j aune ; le ven i re 
et les faces in te rne et pos té r ieure des m e m b r e s 
sont d'un b lanc de n e i g e ; l 'œil est s u r m o n t é 
d'une t ache b l a n c h â t r e ; les lèvres , le m e n t o n et 
la face i n t e r n e des oreilles sont d 'un brun foncé. 
Les cornes sont n o i r e s , p e t i t e s , droi tes , légère
m e n t r e c o u r b é e s , d 'abord en a v a n t , puis en ar
r iè re , et m a r q u é e s à leur base de neuf anneaux . 
Les j a m b e s de devant ont des touffes de poi ls as
sez longues au niveau des ar t icu la t ions . 

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

vit dans la Cafrerie. 

J U œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le capi ta ine 

Drayson a décr i t les m œ u r s de cet animal ( t ) . 

« La p lupa r t des a n i m a u x , dit-il, et sur tou t 
les ant i lopes , fuient les l ieux hab i tés autant qu ' i ls 
le p e u v e n t ; les g rands anti lopes du Cap se 
t i e n n e n t à des cen ta ines de lieues des plan
t a t i o n s ; mais il est des a n i m a u x qui para is
sent n 'avoir a u c u n e peu r l ' h o m m e ; qui se r a p 
p r o c h e n t de ses d e m e u r e s le plus possible, 
et t an t qu ' i ls ne payent pas leur confiance de 
l e u r vie. On dirai t q u e cer ta ines cont rées les 
a t t i ren t , car aussi tôt qu ' i ls ont été dé t ru i t s dans 
l'une d'elles ^ d ' au t res individus de la m ê m e 
espèce y arr ivent de l ieux i nconnus et y éta
blissent ' leur d e m e u r e . Tels sont les antilopes 

( I ) ' D r a v s o n , Chasses dans te sud de l'Afrique. 
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pâles ouourébis.Ces c h a r m a n t s a n i m a u x hab i t en t 

tout près des villages et des fermes, la m ô m e où 

chaque jou r ils sont obligés de fuir devant leur 

ennemi . 

« U n chasseur p a r c o u r t son domaine , il t ue 

tous les ant i lopes pâles qu' i l y r e n c o n t r e , et cinq 

jours ne se sont pas écoulés , qu ' i l peut de nou

veau se r eme t t r e en chasse ; d 'autres ant i lopes se 

sont établis aux alentours, du village. On les 

rencont re d 'ord ina i re deux à deux dans la p la ine . 

Lorsqu 'on les poursu i t , ils c h e r c h e n t r a r e m e n t 

un refuge dans les forôts ou les buissons. Ils se 

t iennent dans les hau t e s he rbes que l ' incendie a 

épargnées , ou sur les flancs ravineux des col

lines, cachés de r r i è re les rochers . 

« Rien n ' e s t plus ravissant q u e de les voir 

s 'enfuir. Ils couren t avec u n e rap id i té s u r p r e 

nan te , s au t en t en l 'air , r e p r e n n e n t l eur course , 

sautent encore une fois à une g r a n d e h a u t e u r , 

p robablement p o u r mieuxpouvo i r domine r les en

virons; ils sont t rop pet i ts , en effet, p o u r v o i r p a r -

dessus les h e r b e s . Aperçoivent- i ls que lque objet 

suspect, ils font p lus ieurs bonds l 'un après l ' au

tre, on dirai t qu' i ls volent dans l 'air. Si u n chien 

est sur la t r a c e d 'un ouréb i , ce lui -c i saute de 

la sorte p lus ieurs fois, voit par où vient son en

nemi , puis fait t ou t à coup un c roche t et é c h a p p e 

souvent ainsi au poursu ivan t . Il r e t o m b e tou

jours sur ses pa t tes de de r r i è r e . 

« Dans les p remie r s ins tan ts de sa fuite, l'ou-

rébi cour t c o m m e u n e bécasse qu i va p r end re son 

vol. Il décr i t des zigzags, r a m p e à t ravers les 

herbes , f ranchi t les buissons et il est déjà à u n e 

centaine de mèt res q u e le chasseur n 'a pas en

core eu le t emps d 'épaule r . 

(i De bons chasseurs t u e n t ces ant i lopes avec 

du p l o m b , et font feu avant qu ' i ls se soient 

levés. Je fis ainsi , mais b ientô t je vis qu ' i l étai t 

préférable de t i rer à bal le . Là où les he rbes 

avaient plus de deux mè t r e s de hau t , je dus 

chasser à cheval ; j e pus de la sorte mieux obser 

ver mon gibier . 

«Une fois l 'ant i lope a t te int d ' une ba l l e , on 

l'a en son pouvoir . II n 'a pas la vie aussi d u r e 

que le cépha lophe raseur ou l 'anti lope des ro

seaux. Il va sans dire qu ' i l ne faut pas perdre de 

vue la di rec t ion qu' i l p rend . Quand il est griève

ment blessé, il c h e r c h e à se cacher dans les 

hautes he rbes . Il r a m p e jusqu 'à un bu i s 

son, une p ie r re , un nid de fourmis et s'y tapi t . 

C'est o rd ina i r emen t là qu 'on le t rouve . N'est- i l 

pas encore m o r t , il se lève, et s'enfuit à tou tes 

j ambes . Au c o m m e n c e m e n t , p lus ieurs m ' é 

chappèrent ; mais à mesure que j ' a p p r i s à con

na î t re ses m œ u r s , j e fis plus a t t en t i o n à sa d i 

rect ion, et en décr ivant des cercles au tou r de 

son gîte, j e l ' approchais assez pour pouvoir lui 

envoyer une seconde balle. 

« La femelle ne met bas q u ' u n pet i t ; ce lui -c i 

peu t être faci lement a t t e in t par un bon chien. 

Les colons en es t iment b e a u c o u p la viande, et 1& 

p réparen t avec beaucoup d 'ar t . » 

J e ne trouve a u c u n e d o n n é e au sujet de la vie 

de cet an ima l en capl ivi lé , elle pa ra i t n 'avoir éLé 
que t r è s -peu observée. 

L E S O R É O T R A G U E S — OREOTRAGUS, 

Die Kh'ppspringer, The Klippspringer ou Kainsi. 

Si au Cap ou dans l 'Habesch, nous qu i t tons la 

p l a ine , où hab i t en t les espèces q u e n o u s ve 

nons de passer en revue , et q u e n o u s péné t r ions 

dans la m o n t a g n e , nous r encon t rons d 'au l resant i -

lopidés qui m é r i t e n t aussi de fixer no t re at ten

t ion. Cette famille est u n e de celles qui savent 

le m i e u x se p rê t e r à tous les mi l i eux . Elle r e 

présen te en q u e l q u e sorte t ou t l 'o rdre des r u 

minan t s par sa d is t r ibu t ion géog raph ique . Par

tout elle a des m e m b r e s , dans la plaine c o m m e 

dans la m o n t a g n e , aux bords de la m e r aussi 

bien qu ' au pied des glaciers . 

IL va de soi que la conformat ion des uns e t 

des aut res varie ; les formes physiques d 'un an i 

mal sont en re la t ion étroite avec son genre son vie. 

C a r a c t è r e s . — Les o réo t ragues , c o m m e tous 

les anl i lopidés de m o n t a g n e , se d is t inguent p a r 

leur corps v igoureux , r amassé . On n e t rouve 

plus chez eux les formes élégantes et sveltes de 

certaines espèces. Bien au con t r a i r e , ils on t le 

t ronc gros, les j a m b e s cour tes , et l eur pied a 

u n e f o r m e ca rac té r i s t ique . Le sabot est raccourc i , 

a r rondi en avant ; les pinces descendent plus 

bas que chez les espèces qui vivent dans la 

pla ine . Ils ont les poils rudes et épais . Les mâles 

seuls on t des cornes , qu i sont insérées au-des

sus des yeux, et sont plus cour tes q u e les orei l les . 

Les femelles ont deux mamel l e s . 

L ' O R É O T R A G U E S A U T E U R — OltEOTRAGUS 

SÀLTJTR1X. 

Die KHppsprimjer, The Klippspringer ou Kainsi, 

C a r a c t è r e s . — L 'o réo t rague sau teur , ou sassa 
des Abyssins, \e,klippspringer ou riebbock(sauteur 
des rochers) des colons du Capf/î'r/. 264), ressemble 
beaucoup au chamoi s , et plus encore à cer ta ines 
pet i tes espèces de chèvres . Sa longueur totale 
est d 'environ 1 m è t r e , et sa h a u t e u r au garro t 
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de 6G cent , à peine. Il a le corps ramassé ; le cou 

cou r t ; la tôle obtuse et a r rond ie ; les j a m b e s 

basses el lourdes ; la q u e u e r édu i t e à un mo i 

gnon ; les oreilles t rès- longues et l a rges ; les 

yeux g rands , en tourés d 'un cercle dégarni de 

poi ls ; les fossettes lacrymales bien m a r q u é e s ; les 

sabots élevés, aplatis en avant , a r rond i s , s 'écar-

tanl l a rgemen t ; les poils gross iers ,cassants , t rès-

ser rés . Le maie por te des cornes noi res , cour tes , 

ver t ica lement dressées , anne lées seu lement à 

leur base . Son pelage a la cou leur de celui du 

chevreui l ; il est mêle de j a u n e olive e t de noi r , 

le ventre é tan t un peu plus clair q u e le dos ; la 

gorge , les lèvres et la face in te rne des j ambes 

sont b lanches ; la face ex te rne des oreilles por te 

des poils cour ts et n o i r s , la face in te rne esl 

couver te de poils b lancs , longs ; ceux du bord 

sont d 'un b run foncé. Les poils du corps sont 

d 'un gris b lanc à. la rac ine , puis b r u n s ou n o i r s ; 

l e u r p o i n t e est d 'un b lanc j a u n â t r e , ou d ' u n j a u n e 

b r u n â t r e . 

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

que l 'on croyai t p rop re au cap de B o n n e - E s p é 

rance , se t rouve aussi en Abyssinie . 
M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — « Souvent , dit 

Gordon C u m m i n g , en r ega rdan t a u fond d 'un 
préc ip ice , j e vis deux ou trois de ces a n i m a u x 
couchés l 'un près de l ' au t re , d 'o rd ina i re sur 
u n e tab le de roche r s , à l ' ombre de que lque 
a rb re q u i les protégeai t con t re les. a rdeu r s du 
soleil d 'Afrique. Les effrayais-je, aussitôt ils s a u 
ta ien t de roc en roc , bondissant et r ebond i s 
sant c o m m e une bal le é las t ique , franchissant 
avec aisance et sûre té les ravins et les p réc i 
p ices . « 

J e m e rappela i ces paroles de l ' i l lustre chas
seur , l o r sque , dans la vallée de Mensa, j e vis p o u r 
la p r e m i è r e fois deux ant i lopes d e b o u t sur une 
crê te e sca rpée , s'y p r o m e n a n t c o m m e s'il n 'y 
avait eu a u c u n ab îme . C'étaient des k l ippspr in-
gers . Plus t a rd j ' a i pu en voir de p lus p r è s ; ce 
p e n d a n t j e ne suis pas à m ê m e de pouvoir lon
g u e m e n t en par le r d 'après mes p ropres obser
va t ions . 

Ruppe l l est le p r e m i e r , à m a connaissance , 
qui ait établi pos i t ivement q u e le sassa et le 
k l ippspr inger é ta ient le m ê m e an imal . J u s q u ' à 
son voyage dans l ' I Iabesch, on ignora i t complè 
t e m e n t la p ré sence de ces ant i lopes dans cet le 
région de l 'Afrique. 

Le k l ippspr inger ou sassa hab i t e les hau tes 
mon tagnes d u pays des Bogos , à une alLilude 
de COO à 2,600 m è t r e s . Au C i p , il préfère les 
mon tagnes de grès ; dans l 'Habesch, on le ren

cont re dans tous les t e r r a ins . Les m o n t a g n e s y 
sont p lus r i ches , plus peuplées q u ' e n avançant 
p lus au sud . Leur s flancs sont recouver ts d 'une 
r i che végéta t ion , les euphorbes les revê ten t d 'un 
tapis b igar ré , sur lequel s 'élèvent les c imes des 
m i m o s a s c o m m e au tan t de points ver ts . C'est là 
que vit le sassa, il r e c h e r c h e su r tou t les hau 
t eu r s peu garnies d 'a rbres ; on le r encon t r e ce 
p e n d a n t aussi dans les vallées. 

Les k l ippspr ingers vivent par pai res , c o m m e 
les an l i lopidés , nains ; toutefois, on voit sou
vent de peti tes t roupes de trois ou qua t re indi 
vidus , t roupes composées d 'un couple avec son 
peti t , ou deux couples m o m e n t a n é m e n t r éun i s . 
Par le beau t e m p s , ils se t i e n n e n t dans les h a u 
teurs , d 'où ils descenden t p e n d a n t la p lu ie . Le 
ma t in et le soir, ils g r i m p e n t le long des r o 
che r s ; ils y res ten t souvent des h e u r e s ent iè res , 
immobi le s su r leurs q u a t r e j a m b e s ramassées 
l 'une près d e l ' a u t r e . T a n t que l 'herbe est m o u i l 
lée p a r la rosée , ils e r r e n t d é r o c h e r en r o c h e r ; 
par les a r d e u r s du soleil du mid i , ils se me t t en t 
à l ' ombre des arbres qu i s 'élèvent dans les ra 
vins ; ils r e c h e r c h e n t su r tou t u n r o c h e r o m b r a g é , 
d 'où leur vue puisse s ' é tendre au loin. De t e m p s 
à a u t r e , l 'un d'eux gagne la c ime la plus p roche 
pour inspecter les environs . 

Chaque pai re d e m e u r e fidèle à l ' endroi t où 
elle s'est é t ab l i e .Le P . Fi l ippini p u t m ' i n d i q u e r , 
à Mensa, sur quel le m o n t a g n e j e t rouvera is des 
sassas , et me dés igner , à que lques minu te s 
p rès , l ' heure el l ' endroi t où j e les verrais . 

Le k l ippspr inge r se nour r i t de m i m o s a s , 
d ' he rbes , de p lan tes alpines succu len t e s ; il paî t 
dans la m a t i n é e et l ' après -midi . A ces heures , il 
d isparaî t c o m p l è t e m e n t au mil ieu des buissons 
d ' eupho rbes et des h a u t e s he rhes ; c'est en vain 
que le chasseur che rche ra i t alors à le découvr i r . 
Le mat in et le soir, au contra i re , il peu t l 'aperce
voir à plus d 'une l ieue de d is tance , grâce à la 
posi t ion de cet an ima l sur les rochers élevés et 
à la p u r e t é de l 'a ir dans ces rég ions . 

Il semble que dans l ' I Iabesch l ' o réo t rague 
sau leur m e t bas au c o m m e n c e m e n t de la sai
son des pluies . E n m a r s , j e r encon t ra i des cou-
pics, accompagnés d 'un pet i t âgé d 'environ six 
mois . J e ne pus r ien savoir de plus des Abyssins , 
qu i connaissent c e p e n d a n t b ien cet a n i m a l . 

C h a s s e . — On ne peu t dire que l 'o réo t rague 
sau leur soit p e u r e u x , et s ' i lest t i m i d e , c e n ' e s t q u e 
par sui te de la chasse q u e lui font les Abyssins . 
Souven t j ' e n ai vu un n o u s regarder t r anqu i l l e 
m e n t du hau t d 'un roche r , p e n d a n t que n o u s t r a 
versions la vallée, et n o u s laisser app roche r à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' O R Ë O T R A G U E S A U T E U R . 549 

Fig. 264. L'Oréotrague sauteur. 

portée tic fusil. Il res ta i t immob i l e c o m m e u n e 

statue, les yeux fixés sur n o u s , les oreilles écar

tées, ne t r ah i s san t la vie que pa r le m o u v e m e n t 

de ses oreil les. P r o b a b l e m e n t il ne connaissai t 

pas encore la m é c h a n c e t é h u m a i n e , car pa r 

tout où il est poursu iv i , il fuit du plus loin de

vant le chasseur . La dé tona t ion d 'une a r m e à 

feu le fait déta ler . Si le chasseur le m a n q u e , on 

le voit encore un quar t de m i n u t e envi ron , puis 

il disparaît avec la rapidi té d e l à flèche. Il bondi t 

d 'une roche à l ' au t re , monte et descend avec lé 

gèreté les pentes les plus e sca rpées . L a moin

dre inégali té lui suffit pour p r e n d r e pied ; ses 

mouvements sont aussi sûrs q u e rap ides . 

L ' e s t su r tou t quand il m o n t e qu 'on p e u t voir 

quelle est sa force. Chacun de ses musc les t ra 

vaille; son corps para i t enco re plus v igou reux ; 

ses j a r r e t s s emblen t des ressor ts .d 'acier ; d 'un 

b o n d , il s 'é lance dans les a i r s , puis d isparaî t 

au mil ieu des p ier res et des h a u t e s herbes . 11 

avance avec u n e rapidi té incroyable ;en u n 

ins tant , il est h o r s de p o r t é e . 

.Quelquefois, cependan t , on peu t poursu ivre l'a

n imal et le t i r e r u n e seconde fois. Dans les en

droi ts où les a r m e s à feu n e sont pas encore 

bien connues , la dé tona t ion n'effraye que peu les 

a n i m a u x , et les k l ippspr ingers , en par t icul ier , p a 

raissent t e l l emen t hab i tués au fracas que font les 

pierres en t o m b a n t et en r o u l a n t dans les ab îmes , 

qu' i ls ne p rê t en t nu l l emen t a t ten t ion au brui t 

d 'une a r m e à feu. J 'a i u n e fois t ué u n m â l e , 

que j ' ava is m a n q u é d u p remie r coup ; il faisait 

par t ie d ' une t r o u p e de trois individus ; la p re 

mière dé tona t ion les avait su rp r i s , ils avaient 
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saule , mais sans c ra in te , sur le bloc voisin, pour 

voir ce dont il s 'agissait . M'é lant tenu bien t ran

quil le , ils con t inuè ren t à m o u l e r l e n t e m e n t le 

long du flanc de la mon tagne , et je pus les r e 

joindre et cet te fois miejix viser. 

Si l 'on se tient p rê t à faire feu deux fois, on 

peut abaLtre la paire ; ca r un de ces a n i m a u x 

reste loujours que lque t emps auprès d u cadavre 

de son c o m p a g n o n , en poussant des soupirs de 

ter reur , c o m m e bien d 'aut res an t i lop idés . Le 

pr ince de H o h e n l o h e t ua ainsi les deux mâles 

d 'une double pa i re . 

C a p t i v i t é . — On n 'a pas encore vu d 'o réo t ra -

gue vivant en E u r o p e . Il est à peu près cer ta in 

que cet an ima l suppor te ra i t la capt ivi té , le c l i 

m a t des h a u t e u r s qu'i l hab i t e é tant à peu près 

celui de l ' E u r o p e ; je crois m ô m e qu'il sera i t pos

sible de l 'accl imater chez nous , à la g rande joie 

s û r e m e n t des chasseurs de chamois , qui t rouve

ra ient ainsi u n gibier de plus sur leque l leur 

adresse pour ra i t s 'exercer . 

Dans l ' I Iabesch, je n 'a i vu nul le p a r i de sassas 

captifs. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les B e t s c h u a n a s on l 

la s ingidière c royance q u e les cris du k l ipp 

spr inger a t t i ren t la pluie . Lorsqu ' i l s souffrent de 

la sécheresse , ils t â c h e n t d ' a t t r ape r u n de ces 

a n i m a u x vivants , et le ba t ten t , le p incen t , le 

mar ty r i sen t pour p rovoquer ses cris et, par sui te , 

amene r de la pluie . 

On le chasse , dans l 'Habesch , p o u r se p rocu re r 

sa viande, q u a n d on a un fusil, et qu 'on sait 

s 'en servir, b ien e n t e n d u . Au Cap, on utilise sa 

peau , don t on fait des coussins , des selles, e t c . 

L E S N É M O R H È D E S — NEMORHOEDUS. 

Die Waldzieijenantilopen. 

C a r a c t è r e s . — Les némorbèdes , ou antilopes-
chèvres, ont le faciès cL les meeurs des chèvres ; des 
cornes , chez les deux sexes, cour les , grêles a n - , 
nelées à leur base, d ' abord droi tes , puis un peu 
recourbées en a r r i è re , assez semblables , par con
séquen t , à celles des chèvres , mais point a n g u 
leuses . Us n 'on t ni l a rmie r s ni pores i n g u i n a u x . 

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

rhèdes vivent dans les forêts m o n t a g n e u s e s de 
l'Asie et de la Malaisie. 

On ne connaî t q u ' i m p a r f a i t e m e n t les que lques 
espèces que l 'on rappor te à ce genre . 

LU N É M 0 U H K D 1 Î UOHAL — NEMORHOEDUS GORJL. 

Der Goral. 

chèvre . Il m e s u r e 1°',30 de longueur , et 75 cent 

de hau t eu r , au ga r ro t , et la q u e u e a 10 cent . , 

ou 20 en y c o m p r e n a n t le p inceau de poils qui la 

t e r m i n e . Le mâle a des cornes d 'environ 10 cent, 

de long, minces et arrondies., assez proches 

l ' une , de l ' au t re à leur na issance , et d ivergentes 

par leur e x t r é m i t é . Le n o m b r e des cercles d 'ac

c ro issement varie de 20 à 40 . 

Les caractères spécifiques peuven t se r é s u m e r 

ainsi : corps r amassé ; dos droi t ; j a m b e s de lon

g u e u r m o y e n n e ; cou m o y e n ; tôle cou r t e , a m i n 

cie en avant ; yeux g r ands , o v a l e s ; oreilles lon

gues et minces ; poils cour t s , épais, u n peu 

hérissés ; robe grise ou d 'un b r u n roux ; une 

m i n c e ra ie j a u n e longi tudina le sous le ventre ; 

m e n l o n et gorge b lancs ; u n e b a n d e b lanche 

allant de la gorge à l 'orei l le , en passant de r r iè re 

la j o u e ; mil ieu du dos noi r . 

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

n 'hab i t e q u ' u n e pet i te par t ie de l 'Asie, le Né-

pau l . Il y vit dans toutes les m o n t a g n e s , dans les 

h a u t e u r s p lus q u e dans les vallées. Il est c o m 

m u n le long des flancs sauvages et escarpés . 

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

forment des t roupes assez n o m b r e u s e s ; ils se 
nou r r i s s en t de feuilles et des plantes qui crois
sent dans les m o n t a g n e s . Le ma t in , ils qu i t t en t 
les forôLs pour gagne r les ravins et les ru i sseaux ; 
le j ou r , ils gravissent la m o n t a g n e , p o u r r en l r e r 
le soir dans la forêt . 

Le goral n e le cède pas en agili té au klipps
p r i n g e r ; les h a b i t a n t s du Népau l le cons idèrent 
c o m m e la plus agile des c réa tures . E x t r ê m e 
m e n t craintif, p r u d e n t , r u s é , d o u é de sens t r è s -
subt i ls , il ne se laisse pas app roche r ; aussi vit-il 
en sûre té au mi l ieu des mon tagnes . 

On ne sait r ien de son m o d e de r ep roduc t ion . 

C a p t i v i t é . — Pr is j eunes et élevés pa r des 
chèvres , les gorals s 'appr ivoisent fac i lement ; 
les vieux res tent tou jours t imides et sauvages . 
Ce sont des a n i m a u x difficiles à conserver ; 
c o m m e les b o u q u e t i n s , ils g r i m p e n t le long des 
m u r s et s ' échappen t , si on ne p rend des mesures 
spéciales . 

Un g o u v e r n e u r anglais possédai t un goral ; il 
l 'avait enfe rmé dans u n enclos en tou ré d ' u n e 
pal issade de plus de 3 mè t r e s de h a u t e u r ; p lu
sieurs fois, l ' an imal essaya de la f ranchi r , et y 
réussi t p r e s q u e . 

On n 'a pas encore vu de goral vivant en E u 
rope ; les dépouil les de l 'animal sont mônie très-
ra res dans les musées . 

C a r a c t è r e s . — L e goral [fig. 2Cb)a la taille d 'une 
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Fig. 2GJ. Le Nérnorhède Goral, 

L E S CHAMOIS — IWPICAPP.A. 

Die Gemsen, The Chamois. 

C a r a c t è r e s . — Les chamois on t aussi le por t 

des chèvres et sont caractér isés par des cornes 

lisses, placées i m m é d i a t e m e n t au-dessus des or

bites, droi tes , niais b r u s q u e m e n t recourbées en 

hameçon à leur s o m m e t (fig. 267) ; ces organes 

existent dans les deux sexes, à peu près avec la 

môme forme ; l e u r queue est cour te ; ils on t des 

pores inguinaux, mais les larmiers et les brosses 

manquen t , et ils por len t s eu lemen t deux m a 

melles. 

L'on ne conna î t q u e l 'espèce suivante . 

L E C H A M O I S D ' E C R O I ' E — HVHCJMJ EVl\OVJEÂ. 

Lie Gemse, The Chamois. 

C a r a c t è r e s . — Le chamois d 'Europe {fig. 267) 

ressemble beaucoup aux chèvres ; toutefois il s'en 

dis l ingue par son corps cour t , r amassé , ses j ambes 

longues et fortes, son cou a l longé , ses oreilles 

pointues, dir igées en avant , e t par la forme de 

ses cornes . Il a de t m , 2 0 à lm,28 de l o n g u e u r ; sa 

queue mesure 8 cen t . , et sa h a u t e u r , au gar ro t , 

est de 76 cent . ; le sac rum est u n peu plus élevé ; 

les cornes ont de 28 à 30 cent . Un vieux mâle 

peut peser j u squ ' à 40 ou 50 k i log rammes ; mais 

le poids du chamois dépasse r a r e m e n t 30 kilo

g r a m m e s . Le mâle a les cornes p lus écar tées et 

plus grandes que la femel le . 

L a robe du chamois varie suivant les sa isons . 

En é té , elle est d 'un b r u n roux sale, passant au 

j a u n e roux clair sous le ven t re ; au mil ieu du dos 

est u n e l igne d 'un b r u n foncé ; la gorge est j aune 

fauve, la n u q u e d 'un blanc j a u n e . Lesépau l e s , les 

cuisses, la poi t r ine , les flancs, sont d 'un gris b r u n 

foncé, le derr ière est b l a n c ; la face supé r i eu re et 

la rac ine de la queue sont gris roux, la face infé

r ieure et le bou t en sont noirs . Une bande noi re , 

mince , b ien dé l imi tée , pa r t de l 'oreille et passe 

au -devan t de l 'œil . Des taches d ' un j a u n e roux 

se t rouvent à l 'angle an té r ieur de l 'œil, en t r e les 

nar ines et la lèvre supé r i eu re . P e n d a n t l 'hiver, 

le chamois est d 'un b r u n foncé ou d 'un b run 

noir, avec le vent re b l a n c ; la par t ie infér ieure 

des m e m b r e s est plus claire que la supér ieure , 

et t i re sur le roux ; les pieds et la tôle sont d 'un 

blanc j a u n â t r e , avec le s o m m e t de la tête et le 

m u s e a u plus foncés. Une bande longi tudinale 

d 'un noir b run foncé va du bou t du museau j u s 

qu ' aux oreilles. La m u e se fait insens ib lement , 

de telle sorte que ce n'est que p e n d a n t t r ès -peu 

de t emps que l 'animal por te son pelage d 'hiver 

ou son pelage d 'été p u r . 
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Les j eunes chamois sont d 'un h r u n roux , et 

ont les yeux en tourés d 'un cercle plus clair . 

Les chasseurs d i s t inguen t deux variétés : l 'une 

g r ande , d 'un b r u n foncé, le chamois des forêts ; 

Fig 2CG. Tôle de Chamois. 

et une pet i te , d ' un b r u n roux , qu' i ls n o m m e n t 

chamois des crêtes . Un na tura l i s te ne peu t ad

m e t t r e ces dis t inct ions. 

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

sont la pa t r ie du chamoi s . On t rouve cet an imal 

depuis la Savoie, j u s q u ' a u x Abruzzes , en passant 

par le sud de la F r a n c e ; pu i s , vers le sud-ouest , 

à t ravers les mon tagnes de la Dalmat ie j u s q u ' e n 

Grèce, su r les rochers du Veluz i ; vers le nord , 

j u s q u ' a u x Carpathes , au Ta t r a . Les chamois des 

Pyrénées et de l 'Espagne difl'èrent-ils spécifique

m e n t de ceux des Alpes? C'est ce que j e ne pour 

rais d i re . Dans toutes les Alpes , les chamois sont 

c o m m u n s , s a u f dans la Fiasse-Autriche, où on les 

poursui t con t inue l l emen t . 

On t rouve encore des chamois dans le Cau

case , dans la T a u r i e , la Géorgie , la Sibér ie ; mais 

ils sont t rop peu connus , pour que nous en don

nions ici la descr ip t ion . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P a r t o u t le 

chamois hab i te les hau te s régions : en été, ' les 

Alpes j u s q u ' a u x l imites des neiges éternel les , 

r a r e m e n t la lisière supé r i eu re des forêts ; en h i 

ver, les vallées, dans la zone forestière. Au lever 

du jou r , ils descenden t en paissauL sur le ilanc 

de la m o n t a g n e ; à midi , ils se c o u c h e n t au pied 

des parois de roche r s , à l ' ombre d ' u n bu i s son ; 

après u n t e m p s d ' a r r ê t , ils r e m o n t e n t pour cher 

che r u n endroi t où ils puissent se reposer cl 

r u m i n e r . P e n d a n t la nui t , ils se m e t t e n t à l 'abri 

en t re les roche r s , sous les saillies, dans les gro t -

l e s ; en é lé , sur le versant septent r ional ou occ i 

den ta l , en hiver sur le versant mér id iona l ou 

or ienta l . Pa r le clair de lune , on les voit pa î t re 

dans les pâ tu rages ; ce ne sont donc pas des a n i 

m a u x exc lus ivement d iu rnes . 

C o m m e la p l u p a r t des ant i lopidôs , les cha 

mois vivent sol i ta i res , sauf au t e m p s du ru t . À ce 

m o m e n t , ils se réun i s sen t en t roupes plus ou 

moins n o m b r e u s e s . Au jou rd ' hu i ce n 'es t que 

dans les Carpathes que l 'on r encon t r e encore de 

n o m b r e u x t roupeaux . Les viei l lards se rappe l 

lent avoir vu dans leur j eunesse , sur nos Alpes , 

des bandes de 80 à 100 t ê t e s ; c'est à peine 

m a i n t e n a n t si l 'on compte dans les chasses de 

la cou ronne des t roupes de 10 à 20 ind i 

v idus . 

Pour la rap id i té des m o u v e m e n t s , le chamois 

rivalise avec les anti lopes des montagnes que 

n o u s venons de passer en revue . Il g r impe avec 

adresse , bondi t avec sûre té , cour t avec aisance 

dans les endroi t s les plus pér i l leux, où pas u n e 

chèvre n 'ose se r i squer , et cela p o u r y p rendre 

seu lement que lques p lan tes . Lorsqu ' i l m a r c h e 

l en temen t , il a q u e l q u e chose de lou rd , de mala

droi t , de d i sg rac i eux ; mais dès q u e son a t t en 

tion est éveil lée, qu ' i l p r e n d la fuite, sa phys io 

n o m i e change . Il pa ra î t beau , ha rd i , nob le , vi

g o u r e u x ; il bondi t r ap idemen t , avec a u t a n t de 

force que d 'é légance . Au r a p p o r t de Schinz", von 

Wol ten m e s u r a la dis tance que d 'un bond peut 

f ranchir u n chamois , et la t rouva de 7 mè t re s . Il 

vit un chamois appr ivoisé sau te r par -dessus u n 

m u r hau t de plus de Am,50 et t o m b e r sur le dos 

d 'une j e u n e fille qui ramassa i t de l ' he rbe . P a r t o u t 

où, sur un m u r , une pier re est d é t a c h é e , où 

se m o n t r e la plus pe t i te inégal i té , le chamois 

peu t p r e n d r e pied, et arr iver ainsi en plusieurs 

bonds j u squ ' au s o m m e t . Il cour t avec au t an t de 

sûre té que les espèces p récéden tes sur les rochers 

les p lus escarpés , où l 'on croira i t imposs ib le 

qu' i l puisse se t en i r . En sau tan t (ce qu' i l fait 

mieux en m o n t a n t qu 'en descendant) , il pose p ru 

d e m m e n t p a r te r re ses pieds de devant , p o u r ne 

rien faire t o m b e r . Alors m ê m e qu ' i l est gr iève

m e n t blessé, il passe encore par les chemins les 

plus difficiles; une pat te cassée ne semble rien lui 

faire pe rd re de son agili té. «Les chamois m a r c h e n t 

l en t emen t et avec p récau t ion , dit Tschud i ( I ) , 

sur la neige mol le , où ils enfoncent , et sur des 

glaciers dépoui l lés de n e i g e ; aussi c'est là qu 'on 

les chasse le plus faci lement ; mais nul le part ils 

ne cheminen t avec plus de p rudence que sur les 

nevés ou bien sur la neige fraîche des glaciers , 

qui en recouvre les crevasses d 'une couche 

t r ompeuse . On les a vus revenir sur leurs pas 

(Il Tschudi, les Alpes. Ilerne, IBM, p. 410. 
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dans des endroi ts où l ' h o m m e n e craignai t pas 

d'avancer p r u d e m m e n t , n Su r le flanc des ro

chers, ils m a r c h e n t avec la m ê m e len teur et la 

môme p r u d e n c e . Que lques -uns examinen t le 

sentier qu'ils su ivent , pendan t que le reste de la 

bande veille aux au t res dangers . 

«Nous avons vu , dit Tschud i (1), un t r oupeau 

de chamois gravir une cheminée de roche r s , es

carpée, dangereuse , couver te d 'éboul is , et nous 

avons admi ré la pa t ience et la p rudence de ces 

an imaux. L 'un m o n t a , les au t res a t t end i ren t 

qu'il fût arr ivé au s o m m e t , q u ' a u c u n e p ie r re n e 

roulât plus sous ses pas ; le second alors le suivit , 

puis le t ro i s ième, e t ainsi de su i te . Ceux qui 

avaient a t te in t le bu t ne se d ispersèrent pas dans 

le pâ tu rage , mais ils res tè ren t sur l 'arôte ro 

cheuse , l'œil e t l 'oreille au guet , j u squ ' à ce que 

toute la t r o u p e fût r éun ie . » 

D'après Schinz , les chamois se ha sa rden t au 

point d 'ôtre fa ta lement condamnés à t o m b e r 

dans les préc ip ices , ne pouvant p lus ni avancer , 

ni r e c u l e r ; T s c h u d i est eu cont radic t ion avec 

Schinz sur ce point . D 'après lui , le chamoi s fe-

(I) Tschudi, les Â/jes. Berne, 1859, p. HO. 

B B E B U . 

ra i t dans ce cas l ' impossible , il sau tera i t dans 

l ' ab îme . 

« J ama i s , dit-il, un chamois ne res te p e r c h é 

sur u n e po in te de rocher presque inaccess ible , 

sans faire des efforts pour se sauver , c o m m e cela 

ar r ive souvent aux chèvres, qui a t t enden t , e n 

bêlant , que le berger v ienne , au péri l de sa vie, 

les sort ir de cette posit ion pér i l l euse . Le cha 

mois a ime mieux faire u n saut qu i lui sera p r e s 

que nécessa i rement fatal. Lorsqu ' i l arr ive à l 'ex

t rémi té d 'une corn iche sans issue, il s 'arrê te u n 

m o m e n t en face de l ' ab îme, se r e t o u r n e , e t , 

s u r m o n t a n t l'effroi que lui inspire l ' h o m m e qui 

le pour su i t , il revient sur ses pas avec la rapidi té 

d ' une flèche. Si le chasseur n 'es t pas bien posté , 

il a j u s t e le t emps de se c o u c h e r à p la t ven t re , 

ou de se coller cont re le rocher , p o u r laisser le 

chamois bondi r à côté ou au-dessus de lui . Si un 

chamois est forcé de descendre des e sca rpement s 

p resque ver t icaux et qu ' i l n ' a p e r ç o i v e , a u -

dessous de lui, aucun p romonto i r e qu ' i l puisse 

a t te indre p o u r amor t i r sa chu te en s'y a r r ê t an t 

au moins u n ins tan t , il s 'é lance cependan t , la 

tête et le cou en a r r iè re , de façon que tout le 

poids du corps por te sur l ' a r r i è re - t ra in , et il 
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c h e r c h e à d i m i n u e r la rapidi té de la descente en 
faisant frotter les pieds de der r iè re con t re le r o 
cher . Sa présence d 'espr i t est tel le, que si dans 
cet te chu te il aperçoi t q u e l q u e saillie qui le 
puisse re tenir , il che rche à l ' a t te indre en r a m a n t 
avec les pieds dans le vide, en pa r cou ran t ainsi 
dans sa chu te u n e ligne cou rbe . On le voi t , il se 
passe des miracles don t les savants et le publ ic 
n 'on t pas m ê m e l ' idée. » 

Le chamois a u n e t rès-grande m é m o i r e des 
lieux. 1 1 r econna î t chaque chemin qu ' i l a u n e 
fois p a r c o u r u ; il connaî t chaque p ie r re de son 
dom a ine ; c 'est p o u r q u o i il para î t si à l'aise dans 
les hau tes mon tagnes , si m a l h e u r e u x q u a n d il 
les a b a n d o n n e . » P e n d a n t l 'été de 1815, raconte 
Tschud i , u n chamois m â l e , p r o b a b l e m e n t chassé , 
a p p a r u t , à la stupéfaction g é n é r a l e , dans les 
pra i r ies des environs d 'Arbonn ; f ranchissant les 
ha ies , il se j e ta dans le lac où, après avoir long
t emps nagé de côté et d ' au t re , il fut recuei l l i , 
épuisé , par une ha rque . Quelques années a u p a 
ravant , dans la vallée du Rhin, on avait pr is vi
vant un j e u n e chamois , enfoncé dans les m a 
rais . » 

Le chamois peu t ê t re cons idéré c o m m e l'erri-
b lème de la vigi lance. P e u d ' a n i m a u x sont mieux 
doués que lui sous le r a p p o r t des sens. L 'ouïe , la 
vue , l 'odorat a t t e ignent chez lui le m ê m e degré 
de perfect ion. Jamais u n chamois n 'oubl ie de 
ve i l l e r a sa s écu r i t é ; m ê m e lorsqu' i l dor t , ses or
ganes des sens fonct ionnent encore . R a r e m e n t il 
se couche p o u r se r e p o s e r ; il se m e t toujours en 
posit ion de pouvoir fuir i m m é d i a t e m e n t . Le 
chamois , au repos , se cache volont iers dans les 
buissons ; mais il se t ient de préférence sur une 
saillie de roche r s , le dos couvert , les côtés l ibres, 
de man iè re à ce qu ' i l puisse découvr i r u n g rand 
espace . Le guide du t roupeau , secondé pa r quel
ques au t res ind iv idus , est en s en t i ne l l e ; il paî t 
seul , à que lque d i s t ance ; à chaque ins tan t , il se 
r e tou rne , se soulève, flaire, r egarde cont inue l le 
ment . Un chasseur qui app roche , le vent au dos, 
est aperçu par les chamois à u n e distance consi
dérab le , m ê m e s'il reste i m m o b i l e . Cette faculté 
qu ' i ls ont de sent i r à t emps l ' approche de leur 
ennemi , rend leurchassetrès-diff ici le . Dès que les 
chamois flairent le chasseur , leurs sens se t e n 
dent . 

<(L'œil et l 'oreil le, dit Tschud i (1), r ivalisent 
avec le muffle qu i aspire l 'air par saccades . 
La vue du chasseur peu t seule les ca lmer . L o r s 
qu'ils n e font que le sent i r sans le voir , ils se 

d é m è n e n t en furieux, car,, ne connaissant ni la 
dis tance qu i les en sépare , ni la di rect ion dans 
laquel le il s ' approche , ils n e peuven t pas cal
culer l eu r fuite. I n q u i e t s , ils c o u r e n t çà et là, 
t enden t le cou e t c h e r c h e n t à découvr i r leur 
h o m m e . Dès qu ' i l s y on t réuss i , ils s 'ar rê tent et 
le cons idèren t u n in s t an t avec u n air de cu
riosité. Si le chasseur res te i m m o b i l e , les cha
mois ne b o u g e n t pas, mais dès qu ' i l fait un 
m o u v e m e n t , ils p r e n n e n t la fuite et se re t i ren t 
en que lque asile qu ' i l s conna issen t dans le voi
s inage. 

« Lorsque le gu ide flaire un danger , il siflle, 
c o m m e le fait la m a r m o t t e , frappe le sol d 'un 
de ses pieds de devant et p r e n d la fui te ; les 
au t res le suivent au ga lop . Son sifflement, ou 
mieux son soupi r , est u n son pe rçan t , r a u q u e , 
u n peu pro longé , qu i s ' en tend au loin. » 

Les facultés in te l lec tuel les du chamois sont 
donc assez développées . Dans c h a c u n de ses mou
vemen t s , dans t o u t son ê t re , on voit t r ace d ' in 
te l l igence. Le chamoi s n 'es t pas p e u r e u x , mais 
p r u d e n t ; il examine avant d 'agir ; il cons i 
d è r e , il calcule. Sa m é m o i r e est excellente ; il 
sait à p lus ieurs années de d i s t ance , où il a été 
poursu iv i , où il est en sû re t é , où il est p ro t égé . 
Dans les endro i t s où la chasse au chamois est 
défendue, ces an imaux sont hardis et, conf ian ts ; 
ils y semblen t vouloir faire connaissance avec 
l ' h o m m e . Dans les locali tés, pa r c o n t r e , où il est 
chassé , il fuit l ' h o m m e du plus loin. Il sait 
qu ' ic i il a t ou t à en c ra indre , et là r ien . 
D'après S c h i n z , on au ra i t r e m a r q u é que les 
chamois pré fè ren t les forêts qui sont à l 'abri des 
ava lanches ; c'est là enco re u n e preuve de pru
dence . 

En été , le chamois se n o u r r i t des plantes 
alpines, les mei l leures , de celles su r tou t qu i crois
sent près de la l imi te des ne iges , de roses des 
Alpes, de j e u n e s pousses de p ins et de sap ins . 
En hiver, il doit se con ten te r des herbes qu i 
percent la ne ige , des mousses et des l ichens . 
11 n 'est pas difficile p o u r sa n o u r r i t u r e et peut 
suppor te r l ong temps la faim. L 'eau lui est in
dispensable, il a ime b e a u c o u p le sel. 

Lorsque le pâ tu r age est bon , le chamois en 
graisse cons idé rab l emen t . Il maigr i t après l ' é 
p o q u e du ru t , et q u a n d le sol est recouver t 
d 'une épaisse couche de ne ige , il a b e a u c o u p 
de pe ine à t rouver sa vie. 

Il descend alors dans les forêts, y m a n g e les 
l ichens qui p e n d e n t aux b r a n c h e s c o m m e des 
barbes. 1 1 é tabl i t sa d e m e u r e près des sapins , 
et , dès que la neige le lui pe rme t , il va d 'arbre 
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en arbre . De t emps à au t re , il t rouve de la nour 

ri ture en abondance dans les meules de foin 

qu 'on laisse à l 'air l ibre dans cer ta ines con

trées des Alpes. Des t r oupeaux n o m b r e u x si; 

réunissent aux environs de ces m e u l e s , et y 

mangen t du foin j u s q u ' à s'y c reuser une re

traite contre la t empê te . « 11 n 'es t pas p robable , 

raconte Tschud i ( l ), que les chamois m e u r e n t de 

faim pendant l 'hiver ; toutefois, un chasseur 

de l 'Oberland Bernois pré tend avoir t rouvé au 

pr in temps, sous un grand sapin et dans la neige, 

les corps de cinq chamois qui avaient dû. pér i r 

faute de "nourr i ture . Sous l 'arbre , d i t - i l , ils 

avaient foulé la neige, mais en dehors des b ran 

ches, elle étai t t rop hauLe et t rop épaisse. » Il 

arrive plus f r é q u e m m e n t , qu ' en m a n g e a n t des 

•lichens, u n chamois se p rend les cornes dans 

les b ranches d 'un a r b r e , y reste p e n d u , et y 

meur t . Tschudi a vu lu i -même u n squele t te 

de chamois ainsi pr is . 

Le chamois est en r u t à la fin de l ' a u t o m n e . A 

cette époque , les vieux maies , qui vivent soli

taires toute l 'année, se j o ignen t aux t r o u p e a u x . 

L'on peu t alors voir des heu res ent ières ces an i 

maux bondir j oyeusemen t . Ils c o u r e n t sur les 

crêtes les plus escarpées , et les mâles se l ivrent 

de violents comba t s . L' issue en est souvent fa

tale ; l 'un des c o m b a t t a n t s est t an tô t précipi té 

du haut d'un rocher , t an tô t m o r t e l l e m e n t blessé 

d.'un coup de corne . Les j eunes ne se l ivrent 

que des s imulacres de combats ; ils se p r é p a r e n t 

pour l 'avenir. 

« Ils sautent , di t Tschud i , c o m m e des fous, sur 

des arêtes é t roi tes , c h e r c h e n t à se donne r des 

coups de tête et à se renverse r ; ils fe ignent d 'a t ta

quer l 'un d ' eux , et se préc ip i ten t tout à coup sur 

un autre qui est pris à l ' improvisfe ; en un mot , ils 

s 'agacent et s ' a m u s e n t de mille man iè res . Dès 

qu'ils aperçoivent une forme h u m a i n e , m ê m e 

à une grande d i s lance , la scène change sub i t e 

ment . Tous les a n i m a u x de la bande , depu i s le 

plus vieux bouc ju squ ' au p lu s j e u n e faon, se 

met tenl aux aguets e l se p r é p a r e n t à fuir. Lors 

même que l 'observateur resLe immobi l e , c 'en est 

fait de leur belle h u m e u r . Us r e m o n t e n t lente

ment vers les hau t eu r s , s ' a r rê tent p o u r examiner 

chaque bloc, c h a q u e paroi de rocher , et ne per 

dent pas un ins tant de vue l 'endroi t d 'où les m e 

nace le danger . D 'ord ina i re , ils ne s ' a r rê tent que 

t rès-haut . Tou t le t roupeau se serre sur le plus 

élevé des esca rpements ; c h a q u e a n i m a l sonde 

du regard les profondeurs , et ba lance grave-

Il) Tscbudi, toc. cit., p. 441. 

nu nt sa tête b l a n c h e . En été , il est r a re q u e les 

chamoi s ,qu i on t été dérangés sur un pâ turage y 

repara issent de tou te la j o u r n é e ; en a u t o m n e , 

q u a n d tout est déjà désert dans l 'Alpe au bou t 

d 'une heure à pe ine , on les voit r edescendre au 

galop," et ils r e c o m m e n c e n t leurs j e u x dans leur 

endroi t favori. » 

Ces j e u x et ces combats , qui finissent avec le 

ru t , on t lieu p o u r la possession des femelles. 

Dès que les mâles les p lus forts ont écar té les r i 

vaux, le va inqueu r , suivi de sa femelle, s'isole 

pour vivre avec elle j u s q u ' a u gros de l 'hiver, 

é p o q u e où tous les couples vont re jo indre le trou

peau . 

Vingt semaines après l ' accoup lement , de la 

fin d'avril à la fin de ma i , la femelle me t bas un , 

r a r e m e n t deux pet i ts . Au bou t de que lques 

heu re s , le j e u n e chamois sui t sa m è r e , et après 

q u e l q u e s jours , il est déjà p r e s q u e aussi agile 

qu 'e l le . Celle-ci le soigne avec tendresse , l ' ins

t rui t . Jje mâle n 'a nu l souci de sa p rogén i tu re . 

Le j eune chamois res te avec sa m è r e j u s q u ' à la 

fin de ma i . 

Avant de m e t t r e bas, la femelle s'est séparée 

d u t r o u p e a u , et a c h e r c h é un p â t u r a g e convena

ble où elle d e m e u r e avec son pet i t , sans j ama i s 

s 'écar ter des endroi t s les p lus escarpés et les p lus 

so l i t a i res . El le condui t son nour r i s son par ses 

bê l emen t s ; c 'est en bê lant qu 'e l le lui app rend 

tou t ce qui est nécessaire au chamois , à gr im

per , à s a u t e r ; elle bondi t devant lui, lui donne 

l ' exemple qu ' i l a à suivre. Le peti t , de son côté , 

r end à sa m è r e l ' amour qu 'e l le lui t é m o i g n e , et 

ne la qu i t t e m ê m e pas , lorsqu 'e l le est m o r t e . 

P lus d ' une fois les chasseurs ont vu de j eunes 

chamois res ter près d u cadavre de leur mère ; 

ils t r ah i s sa ien t par leurs bê l emen t s la peu r que 

leur causai t la vue de l ' h o m m e , mais se laissaient 

enlever fac i lement . C o m m e cela arr ive chez les 

bouque t in s , les j e u n e s chamois orphel ins sont 

parfois recueil l is et soignés par d 'autres femelles. 

L e u r croissance est t rès-rapide : à trois mois , les 

cornes appara issent ; à trois ans , ils sont adul

tes , les mâles aussi bien que les femelles. On es

t i m e qu' i ls peuven t a t t e ind re l 'âge de vingt ou 

t ren te a n s . 

Les chamois sont exposés à bien des dangers , 

ils ont bien des ennemis . L ' h o m m e et les carnas

siers ne sont pas seuls à les dé t ru i re ; des ébou-

lements de rochers les t u e n t , des avalanches 

englout issent des t roupeaux ent iers . Les cha 

mois conna issen t ces périls, et r e c h e r c h e n l les 

endroi ts où ils en sont à l 'abri . 

Le lynx, le loup , l 'ours s ' acharnent après eux . 
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Dans l 'Engad ine , u n chamois poursuivi j u s q u e 
dans un village par un ours , t rouva un refuge 
dans un b û c h e r . En hiver , le lynx est cons tam
m e n t dans les forêts à l'affût des c h a m o i s , et 
q u a n d ceux-ci descenden t des hau te s rég ions 
qu ' i ls hab i ten t , que lques -uns s u c c o m b e n t sous 
la den t des loups . 

Mais il y a des carnass iers aér iens encore p lus 
dangereux p o u r eux . L 'a igle , le gypaète ou lem-
mergeye r p lanen t au-dessus du t r o u p e a u qui paî t 
en tou te sûre té , et tout à coup fondent sur lu i . 
Celui-ci enlève un chevreau avant que sa m è r e ait 
p u le dé fendre ; celui-là pousse dans l ' ab îme le 
chamois adul te qu i paî t au bord du précipice . 

L ' h o m m e cependan t reste leur p lu s crue l 
e n n e m i . 11 les poursu i t j u sque dans les p lus 
hau te s régions , dans les re t ra i tes les plus recu
lées. Il les sui t dans les sent iers les plus pér i l leux, 
et son plus g rand plaisir est de leur envoyer u n e 
balle dans le corps . 

ChaHNe. — D'après tous les r appor t s , l i s c h a 
mois , c o m m e n o u s l 'avons dit , é ta ient au t re 
fois p lus abondan t s q u ' a u j o u r d ' h u i . Les génies 
des mon tagnes vei l laient su r l eu r s t roupeaux , et 
savaient les p ro téger . Mais quand l ' a rme à feu 
détrôna l 'arc e t l 'a rbalète , le pouvoir de ces 
génies décl ina , et les t r o u p e a u x s'affaiblirent de 
plus en p lus . 

De t o u t t e m p s la chasse du chamois fut u n 
des plus nobles plaisirs . L ' e m p e r e u r d 'Al lema
gne Maximilien les pour su iva i t avec jo ie j u s q u e 
dans les h a u t e u r s , e t il fallut u n mi rac le , dit la 
t rad i t ion , p o u r lui faire r e t rouve r les hab i ta t ions 
h u m a i n e s . Après lui , c ependan t , p e u de pr inces 
a l l emands chassè ren t le chamoi s avec la m ê m e 
pass ion. Les a r chevêques s'y l ivrèrent , et firent 
para î t re des lois p o u r conserver et p ro téger ce 
gibier qui devenai t tous les j ou r s plus r a r e . Mais, 
au t e m p s où l 'on croyai t à la ver tu des bézoards , 
on le poursuivai t sans pi t ié . Après , suit une ère de 
trêve de p rès d 'un s iècle . P a r m i les g rands de 
la t e r re , l ' a rch iduc J e a n d 'Aut r i che , le p r e m i e r , 
r ep r i t ce t te chasse , pu is les rois de Bavière e t 
q u e l q u e s - u n s des ducs et g r a n d s - d u c s al le
m a n d s . A u j o u r d ' h u i , la chasse au chamois est 
un diver t issement p r inc ie r . L ' e m p e r e u r d 'Aut r i 
che chasse dans le pays de Sa lzbourg , t rès - r iche 
en chamois , où l 'on a p r i s les m e s u r e s les plus 
efficaces p o u r r é p r i m e r le b r aconnage et pro
téger ce gibier . Su r ces h a u t e u r s , la ca rab ine 
de l ' e m p e r e u r est seule à se faire e n t e n d r e , per
sonne n 'y ayant droi t de chasse . Dans les pays 
avoisinants m ê m e s , il est in terd i t de chasser le 
c h a m o i s . 

Cette chasse n 'es t pas un plaisir de petit a m a 

t e u r . Il faut des gens robus tes , sobres , durs , 

r o m p u s à la fatigue, et connaissant à mervei l le 

et les mon tagnes et les m œ u r s du gibier . 

« I l faut au chasseur , dit Tschud i (1), une vue 

excel lente, u n e tê te à l 'abri du ver t ige , u n corps 

solide et e n d u r c i , capab le de suppor te r les ca

pr ices a tmosphé r iques des rég ions glacées , beau

coup de courage , et su r tou t du sang-froid, une 

inte l l igence r ap ide , de la décis ion, puis de bons 

p o u m o n s et des musc les infat igables. Il ne suf

fît pas p o u r le chasseur d 'ê t re un t i r eu r excel

l e n t ; il faut qu ' i l soit un g r i m p e u r parfai t , p lus 

ha rd i q u e la chèvre la p lus e n t r e p r e n a n t e . Les 

chasseurs de chamois sont souvent forcés de 

p r e n d r e des pos i t ions ex t rao rd ina i re s , qui exi

gent de c h a q u e m e m b r e de leur corps u n e vi

gueur ex t r ême . C'est t an tô t avec les c o u d e s , 

tantôt avec les den t s , avec le dos, le m e n t o n , les 

épaules , qu ' i l s s ' appu ien t ; c h a q u e musc le de 

l eu r corps doit pouvoir l eur servir de levier ou 

de p ince pour se r e t en i r , p o u r avancer en r am

p a n t ou pour se r e t o u r n e r . » 

Le chasseur revêt un hab i t gris , c h a u d ; il a à 
la m a i n u n bâ ton des Alpes , m u n i d 'un c r o c h e t ; 
sur le dos, u n sac avec de la poud re , du p lomb , 
du pa in , du b e u r r e , du fromage, u n e gourde de 
k i r schwasser , et un peu de farine gril lée et salée. 
Il lui faut de forts souliers de m o n t a g n e , avec 
lesquels il puisse se t en i r sur la glace la plus 
glissante, e t une excel lente ca rab ine . P lus ieurs 
chasseurs s'en vont pieds n u s ; de t emps à au t r e , 
ils o ignent leurs pieds avec de la rés ine p o u r 
mieux se t e n i r , mais j ama i s , c o m m e on l'a 
avancé , ils ne se blessent p o u r coller leur pied 
avec leur propre sang . 

D 'ord ina i re , les chasseurs se servent d ' une ca
rab ine à canon r a y é , à bois l ége r , à crosse 
m i n c e . Dans le "Valais on emploie encore assez 
souvent le fusil à un canon, ma i s à doub le ba t 
te r ie , dans lequel la seconde charge repose sur 
la p r e m i è r e balle ; ce fusil est p lus léger que la 
ca rab ine rayée à deux canons , et le chasseur a 
deux coups à sa disposi t ion. Il faut, de p lus , u n e 
bonne longue-vue, qui peu t seule p e r m e t t r e au 
chasseu r de voir tou t son d o m a i n e ; car dans la 
chasse au chamois , ce n 'es t pas u n pet i t espace 
qu 'on p a r c o u r t , mais des é tendues de p lus ieurs 
l ieues c a r r é s ; ce sont des excurs ions qui p r e n 
nen t des jou rnées . Le chasseur économise sou
vent p e n d a n t p lus ieurs années pour pouvoi r s 'a
che te r u n e b o n n e l u n e t t e . 
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Le soir, ou de grand maLin, à la c lar té des 

étoiles, le chasseur se me t en campagne p o u r 

at teindre avant le lever du soleil les pâ turages à 

chamois . Il doit conna î t r e à fond tous les passa

ges, les pâ turages préférés, les re t ra i t es , les r o 

ches sa l ées ; savoir quels sont les vents d o m i 

n a n t s , d 'où et par où ils soufflent. Les chamois 

des forêts sont plus vigi lants q u e ceux des c rê 

t e s ; ils vivent plus p rès de l ' h o m m e et on t a p 

pris à mieux conna î t r e le danger . D 'ordinai re le 

chasseur a déjà p a r c o u r u la c o n t r é e ; il s 'est in 

formé auprès des pâtres ses a m i s , les au t res 

chasseurs ne lui aura ien t donné a u c u n e r éponse . 

Une h e u r e avant d 'a t te indre le t e r ra in de chasse , 

il évite de par ler hau t , de faire du b r u i t ; il avance 

aussi s i l enc ieusement que possible. La chasse 

commence dès qu ' i l a dépassé les hab i ta t ions les 

plus élevées. Au milieu de la nu i t , il p rend les 

mêmes précau t ions , t ient compte de la di rect ion 

du vent, s ' approche des places de chamois qu ' i l 

a découvertes , e t s'il est adroi t il peu t arr iver 

jusqu 'à qua ran t e et vingt pas du t roupeau . Là , il 

s 'arrête, en a t t e n d a n t le j ou r , caché der r iè re un 

rocher, un buisson. Le guide se lève l e n t e m e n t , 

s 'étend; les autres chamois l ' imi tent . A ce m o 

ment, le chasseur choisit sa v ic t ime , de préfé

rence un grand et fort mâle q u e son œil exercé 

reconnaît à ses cornes plus épaisses , p lus diver

gentes. L ' an ima l t o m b e , les au t re s d e m e u r e n t 

un instant immobi les , r e g a r d e n t avec inqu ié tude 

la fumée qui s'élève dans les a i rs , puis , avec la 

rapidité de l 'éclair, disparaissent du côté opposé . 

D'autres fois, on poursu i t les chamois , et ce 

genre de chasse n 'es t pas sans succès . Dans ce 

cas, le chasseur doi t les s u r p r e n d r e dans u n de 

leurs pâ turages et les chasser l en t emen t vers les 

hau teurs . Il doit connaî t re tous les chemins , tous 

les sentiers qu'i ls suivent , pour pouvoir se poster 

à un endroi t favorable e t de là faire feu. De bons 

chasseurs poursu iven t ainsi leur gibier p e n d a n t 

plusieurs l ieues, p e n d a n t des j ou rnées en t iè res . 

Us sont nécessa i rement exposés, dans les m o n l a -

gnes, aux m ê m e s accidents q u e les c h a m o i s ; 

leur expédit ion, en effet, n 'est qu ' un long c o m b a t 

entre la vie et la m o r t . 

« Quand le chasseur , di t T s c h u d i (1) , a réuss i , 

avec des peines infinies, à pousser les chamois 

dans un de ces endroi ts où la piste cesse d 'ê t re 

possible, il est r écompensé et fait u n e belle 

chasse, lors m ê m e que , sous la condui te d 'un 

bouc résolu , le t roupeau revient sur ses pas et 

s'élance à côté de lui ou pa r -de s sus son corps . 

Dans les Alpes de Glar i s , des Grisons et du Va

lais, il y a u n grand n o m b r e de ces endroi ts sans 

issue. Les chasseurs de l 'AppenzelI ont c o u t u m e 

de poursu iv re le chamois depuis le Mesmer vers 

le Sent is e t l 'A l t enmann : il t o m b e a lors sous 

les coups des t i r eurs cachés à mi - chemin , à la 

W a g e n l ù c k e . 

« Quelquefois le g i b i e r , poursuivi avec t rop 

d ' a rdeur , en t r a îne l ' h o m m e à des imprudences 

et l 'a t t i re sur des rochers où il ne peu t n i avan

cer ni r ecu le r . K o h i , l 'un des ra res voyageurs 

a l lemands qui a ien t v ra imen t é tud ié les Alpes , 

en r acon te un exemple . Un chasseur de l 'Ober-

land sauta sur la co rn i che , large d 'un pied, q u e 

formai t une couche de s c h i s t e , au flanc d 'une 

paroi de roche r s et au-dessus d ' u n précipice de 

plus de six cents pieds de p ro fondeur . Ce schiste 

pou r r i c o m m e n ç a n t à se br i ser et m e n a ç a n t de 

s 'écrouler sous ses p ieds , il d u t se couche r à 

plat vent re et glisser avec précau t ion le long de 

l 'é t roi t sent ier . Devant lui il frappait le schiste 

de sa h a c h e t t e , faisait t o m b e r celui qui é tai t 

fendillé et r a m p a i t l e n t e m e n t , c ra ignan t sans 

cesse q u e le b a n c ne se br isâ t sous lui et ne l 'en

t ra înâ t dans l ' ab îme . Il travaillait depuis u n e 

h e u r e et d e m i e , lorsqu' i l vit une o m b r e mobi le 

flotter sur la p a r o i ; il se r e t o u r n a pén ib l emen t 

et ape rçu t un aigle qu i p lana i t au-dessus de lui 

et avait g r a n d e envie de le faire t o m b e r de la 

co rn i che . Oubliant le d a n g e r de m o r t dans l e 

quel il se t rouva i t , no t re h o m m e n ' eu t plus que 

des pensées de chasseur . 11 réussi t avec peine à 

c h a n g e r de posi t ion et à se c o u c h e r sur le dos , 

e t au bout d 'un q u a r t d ' heu re il avait dégagé 

son fusil. Il s ' accrocha alors avec l 'occiput à une 

inégal i té du roche r , passa sa j a m b e a u t o u r d 'une 

a u t r e saillie et s'y c r a m p o n n a par le p ied , t a n 

dis que l 'autre moi t ié de son corps étai t sus

pendue su r le vide. Dans cet te posit ion ex t raor 

dinaire , il observa l 'aigle pendan t que lque 

t emps , mais ce dern ie r iinit par s 'envoler au 

loin, et ce ne fut qu ' ap rè s t rois heu res d 'un t ra 

vail désespéré q u e no t re h o m m e arr iva au bou t 

de la co rn i che , ayant les h a b i t s , le visage et les 

bras déchirés . 

« Poursu ivre des chamois sur les glaciers offre 

aussi ses dangers , mais il est rare que cela ar r ive , 

car les chamois a i m e n t souvent mieux se lais

ser t ue r plutôt q u e de se hasa rder sur les gla

ciers, pour lesquels ils ont au tan t d 'aversion 

qu' i ls ont de goût pour les névés et les c h a m p s 

de neige . Outre ces difficultés générales , la na

ture d u te r ra in en présen te souvent b e a u c o u p 

de par t icu l iè res . Aussi l ' adage est-il t rop vra i , 
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qu ' i l m e u r t p lus de chasseurs de chamois de 
mor t violente dans la m o n t a g n e qu'i l n 'en m e u r t 
t r a n q u i l l e m e n t dans leur lit. Tan tô t c'est un froid 
glacial qui s u r p r e n d le chasseu r fatigué et pa 
ralyse ses m e m b r e s ; s'il a le m a l h e u r de céde r 
à la fatigue e t d e s 'asseoir u n ins t an t , c 'en est 
fait, il s 'endor t pour ne plus se re lever . D 'aut res 
fois, c'est u n e p ier re rou lan te , dé t achée par l 'o
rage, p a r l e dégel , p a r le pas d ' u n chamois , qui 
le blesse ou le l ance au sein de l ' ab îme . Ou bien 
il en tend dans le lointain le t o n n e r r e de l 'ava
lanche, e t avant qu'i l ait eu le t e m p s de se ser
rer con t re le roc , la ter r ib le fée de la montagne 
est là, elle enlace ses m e m b r e s , les b r i s e , puis 
elle lui fait un l inceul des plis de son man teau 
de ne ige , et en un clin d'œil elle l'a enseveli p o u r 
toujours au fond de la vallée. Nous préférons ne 
pas raconter p lus i eu r s de ces tristes épisodes qui 
se sont passés au tou r de nous . J a m a i s le chas
seur n e c o u r t d'aussi g r ands dangers que lors
qu'i l est surpr i s par le b r o u i l l a r d , à plusieurs 
l ieues au-dessus des dern iers chalets , au mi l ieu 
d 'un affreux labyr in the de crêtes rocheuses dé
coupées et entai l lées . Sur les h a u t e u r s , le broui l 
lard est si épais , que l ' h o m m e égaré ne dist in
g u e r ien à six pas de lui , et il n 'y a q u ' u n e 
présence d 'espr i t pa r f a i t e , u n e conna issance 
exacte du te r ra in et une v igueur peu c o m m u n e 
qui puissent l ' empêcher de glisser dans une cre
vasse, de t omber d 'une co rn i che , ou de faire u n 
faux pas sur des dalles h u m i d e s , su r tou t q u a n d 
au broui l la rd succède u n ou ragan a c c o m p a g n é 
d 'une ne ige épaisse . 

« I n d é p e n d a m m e n t de tan t de péri ls , la chasse 
au chamois est en s o m m e t rès-pénible depuis 
q u e la quant i té du gibier a d i m i n u é . Souvent 
le chasseur e r re p e n d a n t hu i t ou dix j o u r s dans 
les hau tes régions sans découvr i r avec cer t i tude 
une pis te , ou sans pouvoir a r r iver à por tée de 
fusil; et pendan t ce t e m p s il fait c h a q u e j o u r 
une m a r c h e f o r c é e , avec u n e nou r r i t u r e vra i 
m e n t insuffisante. S'il a été assez h e u r e u x ou 
assez p r u d e n t p o u r arr iver près d u g i b i e r , si le 
vent ou une p ier re qui a rou lé sous son pied ne 
l'a pas t rahi , si sa longue ca rab ine est déjà a p 
puyée sur une p ie r re , il faut, encore qu' i l vise et 
t i re parfa i tement j u s t e , sans quoi son chamois 
blessé lui échappera par la fuite ou rou le ra m o r t 
au fond d 'un ab îme . On vise toujours à la t ê te , 
au cou ou à la poi t r ine . Le coup par t , l 'animal 
a l te in t rou le u n e ou deux fois sur lu i -même et 
reste é t e n d u ; ses compagnons d e m e u r e n t un 
ins tant immobi les , la tête levée, ils voient d'où 
vient le p é r i l , s 'enfuient et d isparaissent au mi

lieu des r o c h e r s ; l ' h eu reux chasseur s 'approche 
du chamois qu i gît sur le flanc ; mais tout à coup, 
voilà qu' i l s e relève b r u s q u e m e n t , et , malgré sa 
b lessure , il se m e t à fuir avec t an t de rapidi té qu'il 
semble impossible de l ' a t te indre . Tou te espé
rance n 'es t c ependan t pas pe rdue pour le chasseur 
habi le , qui suivra des j ou r s en t ie rs les traces de 
sang, cer ta in q u e le chamoi s blessé se sera caché 
dans q u e l q u e caverne ou sous un buisson pour 
lécher ses plaies ; souvent , en effet, on le t ue d 'un 
second coup de fusil. Les chamois on t la vie si 
t enace qu ' i ls se t r a înen t encore à des distances 
de p lus ieurs l ieues avec les deux j a m b e s de der
rière paralysées ; ils sont p e r d u s p o u r le chasseur , 
si celui-ci ne réussi t pas à suivre l eu r pis te , et ils 
deviennent le par tage de l 'aigle ou du gypaSIe, 
ainsi q u e ceux qu i t o m b e n t au fond des préci 
pices . Lors m ê m e que le chasseur peut parvenir 
j u s q u ' à ceux-c i en faisant u n long dé tou r , leur 
dépouil le est o rd ina i r emen t déch i rée et leur chair 
c o r r o m p u e . Par la r u p t u r e des in tes t ins , des ex
c r émen t s ver ts et fo r t ement odoran t s s'en échap-
m e n t e t i m b i b e n t si r a p i d e m e n t toutes les 
part ies d u corps que la cha i r en devient i m m a n 
geable . 

« Le chasseur ouvre le c h a m o i s qu' i l vient d 'a
ba t t re (le sang d e l ' an imal , m ê m e lorsqu ' i l n 'a 
pas é té poursuivi , est a lors si chaud qu ' involon
t a i r e m e n t on re t i re la ma in ) , puis il en s o r t i e s 
in tes t ins , sauf le foie, qui est t r è s - reche rché , et il 
lie les q u a t r e pieds , en y acc rochan t la t ê te par 
les co rnes . Cela fait, il se cha rge de sa proie et 
la suspend à sa tê te , de façon à en avoir les pieds 
sur le front. Quelquefois un chasseur porLe ainsi 
deux c h a m o i s , c 'es t -à- t ' i re plus de 150 livres, 
à p lus ieurs l ieues de dis tance e t par des 
sentiers d a n g e r e u x . Ce n 'es t pas tout : s'il a 
chassé sur un te r r i to i re é t r ange r , il doi t dis
s imule r sa m a r c h e e t se ga ran t i r de la ja lou
sie des chasseurs de la local i té . Les Tyrol iens et 
les Grisons, les Savoyards e t l e s V a l a i s a n s e n vien
nen t souvent aux coups de ca rab ine en pareilles 
occasions. De Saussure en racon te un exemple . 
Un Savoyard avait blessé u n chamois , que deux 
Valaisans achevèren t ensui te . P lus rapproché 
q u ' e u x de l 'animal et au tor i sé par son p remie r 
coup de fusil, le Savoyard pr i t la .bête et se mi t 
à l ' empor te r . Les Valaisans, qui é taient au-dessous 
de lui , lui c r i è r en t de la laisser en place, ce qui 
n e l ' empêcha pas de con t inue r son c h e m i n . 
Deux balles sifflèrent alors à ses oreilles. L 'es 
c a r p e m e n t d u t e r ra in l ' empêcha i t de fuir assez 
vite, et il ne pouvai t pas se défendre parce qu' i l 
avait épuisé ses muni t ions . Dans cel le alLeruaLive, 
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il leur laissa le chamois et se ret i ra le c œ u r plein 

d'idées de vengeance ; mais il avait guet té ses 

rivaux, et il savait dans laquel le des hu t t e s 

abandonnées des bergers ils compta ien t passer 

la nui t . Il descendit alors chez lui, à plus de 

deux l ieues, chargea sa carabine à d e u x coups 

et revint pendant la n u i t près de la hu t t e . A tra

vers une fente, il vit ses ennemis assis près du 

feu, et il y in t roduis i t d o u c e m e n t son a r m e 

pour les tuer tous deux. Mais au m o m e n t de 

presser la dé t en t e , il réfléchit que depuis l ' in

stant où ils avaient t i ré sur lui, ces h o m m e s , 

n'ayant pu se confesser, se t rouvaient en é ta t de 

péché mor te l et sera ient é t e rne l l emen t d a m n é s . 

Cette idée fit sur lui u n e profonde impress ion . Il 

retira son a r m e , ent ra dans la h u t t e et avoua 

aux Valaisans le danger qu ' i ls vena ien t de cour i r . 

Ceux-ci, t o u c h é s , le r emerc i è r en t , et lui a b a n 

donnèrent la moiLié du chamois en l i t ige. 

« L 'animosi té ne va pas si loin en t re chasseurs 

suisses de cantons voisins ; on force, quand on 

le peut , celui qui est en défaut à a b a n d o n n e r sa 

carabine, et elle devient la p ropr ié té du chasseu r 

légit ime. Cependant dans beaucoup d 'endro i t s 

on va chasser au delà des frontières can tona les , 

sans y faire g r a n d e m e n t a t ten t ion . 

« Le profit de la chasse au c h a m o i s n 'es t p lus 

aujourd 'hui en r a p p o r t avec les périls auxquels 

elle expose, n i avec la pe ine et le t emps qu 'e l le 

exige. Un chamois vaut de 12 à 24 f rancs ; la 

viande de chamois se vend GO à 73 cen t imes la 

livre ; la peau qu i , t année , donne u n excellent 

cuir, doux c o m m e du velours , es t es t imée de 

6 à 12 francs ; les cornes se payent 2 f rancs. 

Et pour tan t l ' a rdeur des chasseurs est ex t rême : 

l'un d 'eux, auque l on a v a i t a m p u t é la j a m b e à Z u 

rich, envoya deux ans après à son médec in la 

moitié d 'un chamois qu ' i l avait tué l u i - m ê m e ; 

il ajoutait que la chasse n 'a l la i t pas fort avec la 

jambe de bois, mais qu ' i l se p r o m e t t a i t néan

moins de tuer encore bien d ' au t res c h a m o i s . Ce 

chasseur dé t e rminé avait soixante et onze ans au 

moment où il fut a m p u t é . 

« Nous pour r ions citer beaucoup d ' au t res 

exemples pour faire voir que la chasse au cha

mois, avec tous ses dangers et toutes les émot ions 

qu'elle p r o c u r e , peut devenir une pass ion ar

dente qui ne laisse de place à aucune au t r e . 

Souvenons-nous de ce que disait le guide de 

Saussure : « Je suis mar i é depu i s peu et t rès-

« heureux ; mon pè re et mon grand-père sont 

« morts à la chasse du chamoi s , et je suis parfai-

(i t ement sûr d'y rester à mon t ou r ; mais si vous 

« vouliez faire ma for tune à condi t ion de r e n o n -

« cer à la chasse, je n ' accep te ra i s pas. « Deux ans 

après ces paroles , l ' infor tuné se br isa i t au fond 

d 'un préc ip ice . 

(i On a souvent r e m a r q u é , que la chasse au 

chamois exerce u n e influence réelle sur le carac

tère du chasseur . Cette lu t te cont inuel le contre 

le dange r , la faim, la soif et le froid, ces longs 

m o m e n t s passés à épier et à a t t end re , cet te p ru 

dence avec laquel le on p répa re le d é n o u e m e n t , 

la rapidi té de décis ion qu ' i l faut pour saisir le 

seul ins tan t favorable, la sagacité indispensable 

pour suivre une piste, l ' é tude cont inuel le des ha

bi tudes et de la n a t u r e du gibier, cet te nécess i té 

de se cacher , d 'épier et de t r o m p e r le c h a m o i s ; 

t ou t cela doit inévi tablement , après dix ou vingt 

ans de p ra t ique , modifier cons idé rab lement le 

ca rac tè re du chasseur . "Voilà p o u r q u o i le chas 

seur de chamois est s i lencieux, t a c i t u r n e , mais 

décidé lorsqu ' i l agit et plein d 'expression quand 

il par le ; il est m o d é r é en tou t , frugal, pa t ien t , 

économe, et se rés igne faci lement à toutes les 

fatalités. Ce sont des na tu r e s concen t rées , qu i se 

suffisent à e l l es -mêmes , mais qui s ' imposent aux 

autres avec force et c o m m a n d e n t le respec t . 

Souvent aussi ce sont des gens secs, froids, qui 

ne r é p o n d e n t q u e par monosyl labes et ne d i 

sent p resque r ien , ma i s tou jours des choses de 

que lque i m p o r t a n c e . » 

Nous pour r ions a jouter b ien d 'autres faits à 

ceux q u e Tschud i v ien t de r appor t e r d ' une façon 

si a t t r ayan te : nous pou r r i ons par le r du fameux 

chasseur Colani, avec lequel Lenz a l ong temps 

pa rcouru les Alpes ; du vieux pr ince des chamois , 

qui en tua de sa p ropre m a i n 2,700, sans comp

ter ceux de ses p r e m i è r e s années , qu ' i l avait 

négligé de re lever ; mais n o u s sommes obligés 

de nous a r r ê t e r . 

C a p t i v i t é . — Les j eu n es chamois s 'apprivoi

sent faci lement . On les nour r i t de lait de chèvre , 

d 'he rbes savoureuses , de choux , de raves et de 

pa in . Lor squ 'on a des chèvres douces , on peu t les 

livrer aux soins de ce l les -c i ; ils n 'en prospèren t 

que mieux . Les chamois , et sur tout les j eunes , ont 

beaucoup des m œ u r s de la chèvre . Ils j o u e n t 

avec les chevreaux , les chiens ; ils suivent leur 

ma î t r e , courent à lui pour en recevoir de la 

n o u r r i t u r e . Mais ils r e c h e r c h e n t toujours les hau 

t e u r s ; ils sont toujours pe rchés sur les p ie r res , 

les pans de m u r , e t y res tent des h e u r e s e n 

t ières. Sans avoir j amais a u t a n t de v igueur que 

les chamois en l iber té , ceux que l 'on apprivoise 

semblen t cependan t suppor te r par fa i tement la 

captivité. Ils deviennent souvent sauvages en vieil

lissant, et savent a lors se servir de leurs cornes . 
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Leur sobriété rend leur en t re l i en très-facile. Us 

sont enco re moins difficiles à n o u r r i r q u a n d ' i l s 

^ o n t vieux que quand ils sont j e u n e s . Ils sont 

endurc is à tou t avant leur na issance . E n hiver , 

ils ne d e m a n d e n t q u ' u n p e u de paille sous un 

to i t ; ils ne suppor len t pas l ' é c u r i e ; il leur faut 

de l 'espace et de l 'eau fraîche. P r i s vieux, ils 

res ten t toujours t imides e t craint i fs . 

«Les lentat ives faites p o u r obteni r dos pet i t s en 

captivi té (t) sont d e m e u r é e s sans r é su l t a t s , m a l 

gré t ou t e la peine qu 'on s'est donnée au Ja rd in 

des Plantes de Par i s , à Chambéry et a i l leurs . La 

chose n 'a pos i t ivement b ien réussi que deux fois. 

M. Laufer , manufac tu r i e r de C h a m b é r y , r e ç u t 

en 1830 un chamois femelle , qui lui donna en 

1832 u n b o u c ; en 1833, cet te chèvre mi t bas u n 

second peti t , qui m o u r u t b i en tô t après , e t , en 

mai 1835, elle mi t de nouveau au m o n d e u n 

pet i t chamois fort a ler te et bien p o r t a n t . » Un 

résul ta t à peu près semblable a été ob tenu au 

J a r d i n zoologique de Dresde . 

On a souvent accouplé des chamois , s u r t o u t 

des mâles , avec des chèvres domes t iques . Kas t -

hofer, le p remie r , ob t in t des mét is en t r e le c h a 

mois et la zibethziege. On a eu p lus t a rd plusieurs 

résul ta ts a n a l o g u e s . Le pet i t a la couleur de la 

m è r e , avec le squele t te , le , front élevé, les h a b i 

tudes de sau te r et de g r imper , la sauvager ie d u 

p è r e . On n ' a pas encore vu de parei ls mét is en t re 

les chamois sauvages e t les chèvres qui pa issent 

t ou t l 'été en l iberté dans les Alpes. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La chair du chamois 

est bonne à m a n g e r ; son suif est d 'une qual i té 

supér ieure à celle du suif de la chèvre ; sa 

peau est ferme et souple , et on l 'employai t beau

coup autrefois pour les vê tements . 

L E S D I C R A N O C È R E S or A N T I L O C A P R E S 

— DICRANOCERUS. 

Die Gabehjemse. 

C a r a e i f c r e s . — Ce genre est u n des p lus 
r emarquab l e s de la famille des ant i lopidés pa r 
ses cornes qui ont en avant , dans le milieu de 
leur longueur , un vér i table andoui l l e r , c o m 
parable à celui des cerfs, ce qui a quelquefois 
fait confondre l 'espèce type avec ceux-c i . Ces 
andoui l lers sont de n a t u r e cornée c o m m e le 
reste de l 'étui , mais l 'axe osseux in té r ieur n 'y 
envoie pas de p ro longemen t . Les cornes , don t le 
mâle seul est pourvu , sont séparées à la base par 

u n e forte dépress ion e t s u r p l o m b e n t les yeux, 

ce qu i r a p p r o c h e les d ic ranocères des chamois . 

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

nocôres sont p ropres à l 'Amér ique du Nord . 

L E D I C R A N O C È R E A C O R N E S F O U R C H U E S — 

DICIUNOCERUS FVRCIFER. 

Die Gabelgemso. 

Cette espèce, qu ' I I e rnandez , dans sa Des

cription du Mexique, a n o m m é teuthlamacame ; 

à, laquelle les m a r c h a n d s de pel le ter ies donnen t 
le n o m espagnol de cabra (chèvre) ou cabri; 

q u e les na tura l i s tes on t appelée chamois à cornes 

fourchues, antilope-porte croix, e t c . , est un an i 
mal vé r i t ab lement r e m a r q u a b l e {fig. 268). 

C a r a c t è r e s . — Sa taille est à peu près celle 
d u chevreui l . D 'après les m e s u r e s données par 
le pr ince d e W i e d , il a l ^ ô O de longueur , sur 
lesquels 31 cen t , appa r t i ennen t à, la tê te et 20 à 
la q u e u e ; sa h a u t e u r est, au gar ro t , de 725 
mi l l im. , au sac rum de 1 m è t r e ; les cornes ont 
environ 25 cent , de h au t , ou 30 cent , de long en 
suivant leur c o u r b u r e . 

Cet an ima l est é l ancé ; il a les j a m b e s hau tes , 
le cou long, la tê te forte, un p e u al longée , les 
yeux g rands , à cils longs , sans fossettes l a c ryma
les, les oreilles assez longues , é t roi tes et po in 
tues , le m u s e a u couver t de p o i l s , sauf u n e 
pet i te place n u e , près des nar ines . Les cornes 
naissent à environ 3 cent, au-dessus de l 'œil, 
elles se di r igent en h a u t et l é g è r e m e n t en dehors , 
et se t e r m i n e n t par un croche t . Du mil ieu de leur 
face an té r i eu re pa r t u n andoui l ler de 7 cent , 
de long ; cet andoui l le r m a n q u e chez les j eu n es 
mâles et quelquefois chez les vieux. Les sabots 
sont po in tus , c o m m e ceux des m o u t o n s , et il 
n'y a qu 'une p ince au côté i n t e r n e . Les poils 
longs, épais , durs , fragiles, t o m b e n t au moin 
dre a t t o u c h e m e n t , se laissent apla t i r par c o m 
press ion, sans j ama i s r e p r e n d r e leur forme pr i 
mi t ive . Les plus cour ts sont ceux du nez, des 
oreilles , e t sur tou t du tou r des yeux et des 
lèvres ; les p lus longs sont ceux des cuisses. Le 
duvet m a n q u e . Une bande n u e par t de l 'anus 
et descend en t re les cuisses. Les poi ls sont plus 
ou moins longs, plus ou moins abondan t s , su i 
vant les sa i sons ; l eu r couleur est var iée . Le 
gris fauve roux est la te in te d o m i n a n t e du dos. 
Le v e n t r e , la face in te rne des m e m b r e s sont 
b lancs ; u n e tache b lanche , qu i occupe la gorge , 
est séparée de la cou leur b lanche de la poi t r ine 
par u n e raie rousse t ransversale . Le front, le 
t o u r des yeux, et u n e raie , naissant de r r iè re les 
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oreilles et descendan t en t re l 'œil et l 'oreille 

sont café au lait ; les côtés de la tê te , le bord de 

la lèvre supér ieure , sur u n e l a rgeu r d 'environ 

un t ravers de doigt , la lèvre infér ieure et la 

gorge sont encore plus c la i rs . Le dos du m u s e a u 

est d 'un b r u n roux foncé ; u n e bande de m ô m e 

couleur descend des deux côtés j u s q u ' à la lèvre 

supérieure ; le front est mêlé de blanc et de 

brun jaune ; le de r r i è re de la tê te est de couleur 

très-claire. Les oreil les sont recouver tes à leur 

face externe de poils d 'un roux fauve c l a i r , à 

pointe foncée ; l eu r face i n t e rne est b lanche . 

L'œil est s u r m o n t é d 'une t a che n o i r e ; les cornes 

et les sabots sont noi rs . 

La femelle est plus peti te et plus faible que le 

mâ le ; ses cornes sont c o u r t e s ; elles ont , au plus, 

C à 8 cen t imèt res de long, et m a n q u e n t m ê m e 

quelquefois. Sa robe est la m ê m e que celle du 

mâle . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . ·— Le d ic rano-

côre à cornes fourchues ou à fourches , habi te 

une g rande par t ie de l 'Amér ique sep ten t r iona le , 

surtout le nord-ouest . R icba rdson , le t rouva en

core au 53° de la t i tude , aux bords du bras nord 

du Seska tchewan, e t tous ceux qui ont voyagé 
liKEUM. 

au Mexique en ont vu des t r o u p e a u x . R é c e m m e n t , 

on l 'a découver t en Californie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Richardson , 

A u d u b o n , Spencer B a i r d , le pr ince Max de 

W i e d , nous ont fait assez bien connaî t re cette 

espèce. Le pr ince de W i e d et A u d u b o n nous ser

v i ront de guides p o u r l 'histoire que nous allons 

en faire. 

Le d ic ranocère à fourches est un hab i t an t des 

p ra i r i e s ; il y r eche rche les endroi t s les plus secs, 

les plus roca i l leux. On le t rouve p o u r t a n t dans 

les bas-fonds peu boisés et au bord des r ivières. 

C o m m e les au t re s ant i lopidés , il forme des 

t roupeaux plus ou moins n o m b r e u x . Les vieux 

mâles vivent sol i taires , ou réun i s q u e l q u e s - u n s 

au plus ; les femelles et les j eu n es sont en t roupes 

de t r en te à quaran te et m ô m e cent individus ; ces 

t roupes sont plus nombreuses en a u t o m n e et en 

hiver q u ' a u p r i n t e m p s et en é té . 

Les d ic ranocères qu i t t en t les plaines, où ils 

ont à souffrir du vent glacial et de la neige qui 

recouvre leurs pâ tu rages , pour les collines, les 

ravins dans lesquels ils t rouvent un abri et de la 

n o u r r i t u r e . A l 'ent rée de l 'hiver, ils p a r c o u r e n t 

des espaces souven tcons idé rah le s ; au p r in t emps , 
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ils r ev iennen t en t roupes peu nombreuses à leurs 
s tat ions d 'é té . Que lques -uns se logent sur les pe
t i tes collines d 'où ils découvren t de vastes ho r i 
zons .Tous lesvoyageurs sont d 'accord pour van te r 
la rap id i té et l 'agilité de ces ant i lopes . A les en 
c ro i re , a u c u n an imal n 'es t plus léger à la course . 
Il n 'en est cependant pas a ins i ; d ' au t r e s an t i lo -
pidés surpassent en rapidi té les d ic ranocères , 
mais ceux-ci surpassent tous les au t res a n i m a u x 
des pra i r ies . Ils s 'é lancent dans la p la ine c o m m e 
la t empê te , et avec u n e g râce , u n e é légance qui 
les fait a d m i r e r . L e u r m a r c h e est u n pas lent et 
m a j e s t u e u x ; leur t ro t est gracieux et é l égan t ; leur 
galop est léger et ex l r ao rd ina i r cmen t r a p i d e . Us 
gravissent ou descenden t les coll ines avec la 
m ô m e légèreté qu ' i ls pa rcouren t les plaines ; 
leurs bonds se suivent te l lement pressés q u ' o n ne 
peut d is t inguer l e u r s m e m b r e s , pas plus qu 'on ne 
dis t ingue les rayons d 'une r o u e lancée à g r a n d e 
vitesse. Lorsqu ' i l s p r e n n e n t la fuite, ils font d 'a
bord t r en te à qua ran t e pas en t ro t t an t , à la fa
çon d u d a i m , c 'es t -à -d i re en sau tan t de leurs 
qua t re pieds à la fois. Pu i s , ils s 'al longent, et en 
pleine fuite, pa rcouren t plusieurs l ieues en que l 
ques m i n u t e s . D'après A u d u b o n et le p r ince de 
Wied , ils t raversent faci lement les r ivières à la 
nage . Un t r oupeau qui paît aux environs d 'un 
fleuve, s'il est effrayé, saute sans hés i te r dans 
les flots. Le guide nage le p r e m i e r ; les au t res le 
suivent un à un , e t tout le t r o u p e a u passe ainsi 
dans le plus g rand o r d r e . Us font de m ô m e pour 
t rouver de mei l leurs pâ tu rages , et les Ind iens se 
sont servis de cet te par t icu la r i té p o u r établ ir u n 
genre de chasse à par t . 

Les d ic ranocères à cornes fourchues ont les 
sens t r è s -déve loppés : leur vue est p e r ç a n t e ; 
leur ouïe exce l len te ; ils sen tent à p lus ieurs cen
ta ines de pas un e n n e m i qui s 'avance sous le 
vent . Us sont p r u d e n t s , vigi lants , craint i fs m ê m e . 
Us connaissent l ' h o m m e et le c r a ignen t ; ils sa
vent quels sont leurs ennemis , et ne les laissent 
que r a r e m e n t a p p r o c h e r . Le guide regarde f i x e 
m e n t l ' h o m m e qui s 'avance, incl ine les oreilles 
de son côté, l 'observe, frappe le sol de ses pieds 
rie devant , et pousse, un soupir ou un sifflement. 
C'est le s igna l de la fuite. Mais quelquefois la cu
r iosi té en t ra ine notre an ima l à examine r l 'objet 
qui app roche , et l ' h o m m e , le rusé Indien su r tou t , 
sait en profiter. 

Le r u t c o m m e n c e en sep tembre ; pendan t six 
semaines , les mâles se m o n t r e n t t rès-exci tés , s e 
l ivrant des comba t s acha rnés . Deux mâles s e 
r encon t r en t - i l s , ils se r e g a r d e n t avec fureur, 
s 'é lancent l 'un sur l 'autre tête baissée, se don

nen t des coups violents e t rapides , souvent dan

gereux, j u s q u ' à ce q u e l ' un ou l ' au t re abandonne 

la p l ace . 

La femelle m e t bas en m a i , ou au plus tard 
vers le mi l ieu de j u i n . D 'ord ina i re , elle a deux 
pet i ts pa r po r t ée ; les j eu n es femelles n ' e n ont 
q u ' u n . Les peti ts on t la m ê m e r o b e q u e leurs 
paren ts . La mère res te auprès d 'eux pendant les 
p r e m i e r s j o u r s , et les qu i t t e à pe ine . A deux se
m a i n e s , ceux-c i sont assez forts p o u r s u i v r e leur 
m è r e , et é c h a p p e r aux loups et aux au t res car 
nassiers . Un d 'eux, cependan t , en devient la proie 
de t emps à a u t r e . La m è r e , dans ce cas , déploie 
u n courage a d m i r a b l e . Elle se préc ip i te sur l 'en
n e m i , lui d o n n e des coups de cornes , des coups 
de d en t , et si le loup n ' es t pas t rès-af famé, elle 
parvient à le m e t t r e en fuite. 

Le p r ince de W i e d t rouva à la fin d'avril un 
pet i t an t i lope n o u v e a u - n é . La m è r e n 'é ta i t pas 
auprès de l u i ; elle é tai t p robab l emen t au pâ tu 
rage, et l 'avait a b a n d o n n é à un endroi t b ien 
c o n n u , c o m m e le fait la b iche . 

Le d ic ranocôre à cornes fourchues se n o u r r i t 
su r tou t des he rbes cour tes et succu len tes des 
pra i r ies , de mousses , d é j e u n e s b ranches . C o m m e 
la p l u p a r t des r u m i n a n t s , il a ime l'eau salée et le 
sel. On en voit, des heu res en t iè res , couchés au 
voisinage des sources et des roches salées . La 
faim seule les en é lo igne . Lorsque les pâ turages 
sont bons , il devient t rès -gras en a u t o m n e ; mais , 
en hiver , il souffre souvent de la faim. La neige 
qu i r ecouvre ses h e r b a g e s , l ' empêche de t rou
ver u n e nou r r i t u r e suffisante et rend en m ê m e 
t emps sa m a r c h e difficile ; souvent aussi il suc 
c o m b e de mi sè re . 

C h a s s e . — On ne fait la chasse à cet an imal 
que quand il y a dise t te de bisons. 

Les E u r o p é e n s le p r e n n e n t dans des fosses, 
le poursu iven t à cheval , ou le t i rent . Les Indiens 
me t t en t à profit la cur iosi té de cet an imal : ils 
p r e n n e n t les pos tures les p lus ex t raord ina i res , 
agi tent les bras et les j a m b e s , s 'avancent ainsi 
vers l 'ant i lope stupéfait , qu i res te souvent im
mobile et devient la proie du chasseur . Audubon 
t émoigne de la véraci té de ce fait. « P e n d a n t 
une de nos excursions de chasse, d i t - i l , nous 
ar r ivâmes en vue d 'un ant i lope et réso lûmes de 
l 'é tonner . Nous nous couchâmes dans l 'herbe 
sur le dos , levâmes une j a m b e , puis l ' au t re . 
L 'ant i lope s 'avança vers nous , peu à peu, mais 
avec p r u d e n c e et m ô m e avec méfiance. Cepen
dan t il s ' approcha j u s q u ' à por tée de fusil. » Les 
Indiens , d i t -on , on t appris du loup cette man iè re 
de chasser . Celui-ci est, en effet, le plus terr ible 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ennemi des ant i lopes ; et c'est par des ruses sem

blables qu' i l a r r ive souvent à s 'en e m p a r e r . 

C a p t i T i t é . — P e n d a n t l 'h iver il n 'est pas dif

ficile de cap tu re r cet an imal . Un chasseur , 

chaussé de pa t ins de neige, peu t le p r e n d r e vi

vant sans grande peine. On a souvent essayé de 

l 'apprivoiser, mais on n 'a jamais pu en con

server l o n g t e m p s . 

De vieux individus , q u e l 'on avait pris en 

hiver, par les t emps de neige, se m o n t r è r e n t d'a

bord c h a r m a n t s , p resque obéissants . Mais u n e 

fois revenus de l eu r faiblesse et de leur épuise

ment, leur amour de la l iber té , leur sauvagerie re

prenant le dessus , ils s 'é lancèrent avec fureur con

tre les palissades, et s'y blessèrent mor t e l l emen t . 

Des j e u n e s , pr is peu après l eur na issance , ne 

vécurent pas l o n g t e m p s ; on n 'a pas essayé, à vrai 

dire, de les faire n o u r r i r p a r des chèvres . Un seul 

amateur , au dire d ' A u d u b o n , fut assez h e u r e u x 

pour élever un de ces anl i lopidés. Il l 'avait pris 

dans les prai r ies , l 'avait n o u r r i avec soin. Il 

était t rès -doux ; il suivait son maî t re c o m m e un 

chien, et c o m m e lui , m o n t a i t e t descendai t les 

escaliers, courai t dans tou te la maison . Malheu

reusement il fut tué par un cerf w a p i t i , son 

compagnon de captivi té . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r de cet a n i 

mal n'est pas t rès-es t imôe ; les Amér ica ins n ' en 

font nu l cas. Le prince de W i e d la r e c o m m a n d e , 

par contre , et dit en avoir souvent m a n g é ; A u -

dubon vante le foie c o m m e une friandise. Les 

Indiens se servent de sa peau mol le , légère , mais 

peu souple, pour se faire des chemises . 

LES S T R E P S 1 C È R E S — ST11EPSICEROS 

Die Schraubenantilopen. 

C a r a c t è r e s . — Chez les espèces de ce genre , 

la peau de la par t ie infér ieure du cou forme une 

sorte de fanon pendan t , c o m m e celui des bœufs . 

Elles ont encore pour carac tè res génér iques , un 

mufle nu , des cornes grandes , fortes, redressées , 

à triple c o u r b u r e , annelées in fé r ieurement . et 

marquées dans toute leur l ongueu r d ' une forte 

arôte. Leur taille est plus ou moins g rande ; elles 

n 'ont pas de fossettes lacrymales , et la femelle a 

qua t re m a m e l o n s . 

LE S T K E P S I C È U E C O U D O U — STREPSICEHOS 

CJPENS1S. 

Der Kudu, The Kudu. 

Le type de ce genre est un des ant i lopidés les 

plus s inguliers . Les anciens connaissa ient déjà 

cet a n i m a l , par ou ï -d i r e s eu lemen t , il est v ra i , 

et ils en ont donné des descr ip t ions assez exac

tes. C'est le coudou des hab i tan t s du Cap, le tedal 

des Arabes, Vagasetn des Abyssins. Quan t à nous , 

E u r o p é e n s , nous ne le connaissons q u e depuis la 

de rn iè re moiLié du d ix -hu i t i ème siècle. Ses 

cornes avaient souvent été impor tées en E u r o p e ; 

mais on ne savait pas de que l an imal elles p r o 

venaient . P lus tard, on a m e n a un coudou vivant 

au J a r d i n zoologique de la Haye ; sauvage, t i 

m i d e , au c o m m e n c e m e n t , il s 'hab i tua peu à peu 

à son sort , et s 'apprivoisa au point qu 'on p o u 

vait s ' approcher de lui et le caresser . Dans le 

couran t de ce siècle, les observat ions de Ruppel i 

et d 'Anderson , les réci ts des chasseurs du sud 

de l 'Afrique, nous on t fait m i e u x conna î t r e cet 

an ima l . J 'a i eu la b o n n e for tune d 'eu voir dans 

le pays des Bogos, e t suis en éta t d 'en par ler de 

visu. 

C a r a c t è r e s . — Le coudou [fig. 269) est u n be l 

et g rand an t i lope , aup rès d u q u e l no t re cerf n 'est 

q u ' u n p y g m é e ; l 'élan l 'égale à pe ine . Un mâle 

adul te m e s u r e du m u s e a u au b o u t de la q u e u e 

3"",30 sur lesquels 50 cent , environ a p p a r t i e n 

nen t à la q u e u e . La femelle est plus pet i te ; j ' e n 

mesura i u n e qu i avait 2 m , 6 0 de l o n g u e u r , et près 

de imfiQ de h a u t e u r au gar ro t . 

Le c o u d o u rappel le le cerf par ses formes . II a 

le corps r amassé , le cou moyen , la tè te assez 

cou r t e , le front la rge , le m u s e a u po in tu ; la lè

vre supé r i eu re couver te de poils, les yeux g rands , 

les oreilles p lus longues q u e la moi t ié de la lûLe. 

Ses cornes lui sont un o r n e m e n t sp lendide . Chez 

un mâ le d 'âge moyen , elles ont en l igne droi te , 

de la pointe à la rac ine , p lus de 66 cent . ; chez 

de vieux mâles , elles a t t e ignen t le doub le de 

cette l o n g u e u r . On c o m p r e n d à peine c o m m e n t 

l 'animal peu t por te r un parei l fardeau, et su r tou t , 

c o m m e n t il peu t passer à t ravers les fourrés . Ces 

cornes sont incl inées en a r r i è re et p lus ou moins 

en dehors ; quelquefois les ex t rémi tés des deux 

cornes sont éloignées d 'un mèt re . Notre figure 209 

représen te leur conformat ion spirale par t icu

lière ; j e ferai s e u l e m e n t r e m a r q u e r que cet te 

spirale est cons tan te , c h a q u e tou r c o m p r e n a n t 

un tiers de la longueur de la c o r n e . De la base 

pa r t un angle a igu , qui sui t les tours de spire 

et se pe rd enfin dans le voisinage de la po in te . 

Les poils sont cour t s , lisses, un peu grossiers ; 

ceux d e la n u q u e et, chez le mâle , ceux de la 

gorge sont longs , et forment u n e cr in iè re . L e u r 

couleur fondamenta le est un b r u n gr is - roux, dif

ficile à décr i re ; la par t ie pos té r ieure d u ventre 

et la face in te rne des j a m b e s son t d 'un blanc 
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gris ; la cr in ière est b r u n foncé ou noi re , et d 'un 

gris blanc chez les individus t rès-âgés. La queue 

est d 'un b r u n foncé à sa face supér ieure , b l an 

che à sa face inférieure ; elle se t e r m i n e par une 

touffe no i r e . Les yeux sont cerclés de roux. Sur 

le b r u n du corps se dé tachen t de sept à neuf 

bandes t ransversales b lanches , don t que lques-

unes sont b i furquées . Placées à dis tance égale 

les unes des au t r e s , ces bandes descenden t du 

dos le long des flancs. En t r e les yeux se trouve 

un demi-cerc le b lanc , embrassan t le m u s e a u dans 

sa concavi té . Chez la femelle, les raies sont 

moins larges e t moins bien m a r q u é e s ; les j eunes 

an imaux en on t un plus g rand n o m b r e . 

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

tura l i s tes croient , mais sans ra isons suffisantes, 

q u e Yagaseen ou tedul, qui hab i te plus au nord , 

est une espèce différente du coudou ; toujours 

est-il que celui-ci se trouve dans la plus g rande 

par t ie de l 'Afr ique, et dans les localités les plus 

d iverses , c o m m e d 'ai l leurs le cerf chez nous . 

Autrefois il é tai t abondan t dans les environs du 

cap de Bonne-Espé rance , mais il tend m a i n t e 

nan t à en d ispara î t re . On le r encon t r e encore de

puis le fleuve Orange j u s q u ' a u n o r d de l 'Abyssi-

n ie , et de là, p a r l e T a k a et le Kordofahn, j u squ ' en 

Guinée . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il semble 

n 'hab i t e r q u e les forêts, su r tou t les forêts de 
buissons épineux, si c o m m u n s en Afr ique . Dans 
l 'Habesch, il préfère les mon tagnes à la plaine ; 
dans le pays de Basca, dans le Kordofahn et au 
Cap, on le r encon t r e dans la p la ine ; d a n s l e p a y s 
des Bogos, nous ne le vîmes qu 'à une al t i tude de 
600 à 2,300 m è t r e s au -dessus du niveau de la 
m e r , et tou jours sur les flancs des m o n t a g n e s , 
où il marcha i t ma je s tueusemen t au mil ieu des 
mimosas . 

Lescoudous mâles vivent sol i ta i res ; lesfemelles 
se r éun i s sen t en peti tes t roupes de qua t r e à six tê
tes . Les chasseurs du sud de l 'Afrique croient 
avoir r e m a r q u é que les j eunes mâles qu i ont été 
chassés du t roupeau par les vieux se réun issen t , 
se rassemblen t et forment des t roupes joyeuses . 

Le coudou ressemble assez au cerf par ses 
m œ u r s . 11 pa rcour t un assez grand espace, et 
change r égu l i è remen t de d e m e u r e . Son por t est 
aussi fier q u e celui du cerf, sa m a r c h e aussi gra
c ieuse . T a n t qu'i l n 'es t pas t roublé , il va lente
men t le long des flancs de la m o n t a g n e , évitant 
les buissons épineux, paissant où il trouve u n 
endro i t convenable . Il se nour r i t en g r a n d e par-
tic de feuilles et de b o u r g e o n s , niais ne déda igne 
cependan t pas les h e r b e s . Le soir, on le voit 

souvent sur les pelouses des cla i r ières . Lorsque 
que lque chose l'effraye, il p rend u n t ro t assez 
lou rd , et ce n 'es t qu ' en plaine qu ' i l peut part i r 
au g a l o p ; mais , m ê m e là, sa course est encore 
assez l en te . Dans les forêts, il doit , pour ne pas 
êt re a r rê té , raba t t re ses cornes de telle façon que 
les pointes t o u c h e n t p r e s q u e son dos . Avant de 
s'enfuir, il pousse un soupir que l 'on entend de 
loin, ou parfois un sourd b ê l e m e n t . Le P . Filip-
pini me dit que ce n 'é ta i t q u e la femelle qui sou
pirai t ainsi ; le mâle ne faisait j ama i s en tendre 
sa voix, si ce n'est à l ' époque du r u t . 

Dans l 'Habesch, le m â l e est en ru t à la fin de 
janvier . Le soir, il pousse des cris par lesquels il 
provoque ses r ivaux, et on ne peu t dou te r qu'i ls 
ne se l ivrent en t re eux de violents c o m b a t s ; car 
le coudou est u n an ima l fort et courageux . 
Fi l ippini n ' a j amais assisté à leurs l u t t e s ; mais 
les Abyssins lui en ont souvent pa r l é . 

La mise bas a lieu a u c o m m e n c e m e n t de la 
saison des pluies , vers la fin d ' aoû t ; la d u r é e de 
la gestat ion est donc de sept à hui t mois . Très r a 
remen t , on voit u n mâle avec une femelle qui a 
mis b a s ; celle-ci seule nourr i t , élève, veille et 
défend son pet i t . 

Le coudou adul te a peu d ' ennemis à c r a ind re . 
Il est cer ta in q u e le l ion n e doit pas s'effrayer 
beaucoup à la vue des cornes poin tues de cet 
animal ; mais le coudou mâle , et p eu t - ê t r e b ien 
la femelle, sont capables de se défendre contre 
le léopard et con t r e les ch iens sauvages . 

Le coudou para î t avoir u n au t r e e n n e m i , qu i 
doit b e a u c o u p le t o u r m e n t e r , si j ' i n t e r p r è t e bien 
le fait que voici : Un négocian t a l lemand de Mas-
soua me donna des cornes de c o u d o u , r e m a r 
quables p a r une sorte d 'appendice , qu 'on eût dit 
en cuir . « Ne le coupez pas, me di t - i l , ces cor
nes éLaient ainsi lo rsque je tuai l ' an imal . » Cet 
appendice était le n id d 'une larve de guêpe , qui 
avait pe rcé tou te la corne j u s q u ' à l 'os . P e u t - ê t r e 
ai-je été t r o m p é , et l'insecLe ne s'y était-il établi 
qu ' ap rès la m o r t d u coudou . Quoi qu ' i l en soit, 
les deux cornes é ta ient habi tées par u n grand 
n o m b r e de larves ; et j ama i s j e n 'a i vu pareil fait, 
ni chez un au t r e ant i lopïdé , ni chez a u c u n ani
mal à cornes . 

C h a s s e . — On chasse le coudou de différentes 
man iè r e s . Fi l ippini préféra i t le chasser seul et à 
pied. Il connaissai t les pâ tu rages préférés , et 
chercha i t à s ' approcher de l ' an imal au tan t que 
possible. Le plus souvent , il se met t a i t en chasse 
après midi ; car, à ce m o m e n t , les coudous des 
cendent dans les vallées pour se désa l té rer . Tan
dis que la p lupa r t des antilopidôs se con ten ten t 
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de lécher la rosée qui moui l le les feuilles, les 

coudous ont besoin de b e a u c o u p d'eau, et c h a q u e 

soir ils descenden t de la m o n t a g n e p o u r é tan-

cher leur soif. Fi l ippini se postai t dans un en

droit convenable , prés d 'un ruisseau, d 'une flaque 

d'eau, dans u n e vallée, et p resque j amais il ne 

rentrai t bredoui l le . La chasse à l'affût serait aussi , 

je pense , t rès-avantageuse, car le coudou sui t à 

peu près toujours le m ê m e c h e m i n . Je crois, 

mais sans pouvoir cependant l ' assurer , qu 'on 

pourrai t le chasser à la t r a q u e , c o m m e le cerf. 

Il faut, dans cet te chasse , déployer une grande 

p rudence . Le gibier est v ig i lan t ; ses sens subtils 

l 'avertissent à t e m p s de la présence d 'un ennemi . 

Rarement on peu t l ' a p p r o c h e r a moins de deux 

cents pas , et à cet te dis tance, un chasseur e u r o 

péen seul peut l ' a t te indre . 

Les a rmes des Cafres ne leur pe rme t t r a i en t 

j a m a i s de tuer le coudou ; aussi sont-ils obligés 

d ' employer u n m o d e de chasse spécial . Ils se 

réunissent en g rand n o m b r e , font lever u n cou

dou, et le pou r su iven t , s achan t bien qu ' i l se fa

t igue ra r a p i d e m e n t . Ils poussent leur gibier du 

côté de leurs c o m p a g n o n s , ceux-ci p r e n n e n t la 

pour su i t e à leur tour , et ainsi de relais en relais , 

sans j ama i s laisser à l 'animal u n ins tant de repos . 

Les femmes sont dispersées dans la campagne , 

avec des œufs d ' a u t r u c h e p le ins d ' e au p o u r r a 

fraîchir les h o m m e s ; ceux-ci,, enfin, épuisent l 'a

n imal . Tous , a lors , se p réc ip i ten t sur lui en pous

sant de g rands cr is . Les femelles s ' abandonnen t 

à l eur sort sans rés i s tance ; les mâles , au c o n 

t r a i r e , baissent la tê te , et, l eurs cornes poin tées 

d i r ec t emen t en avant , fondent sur leurs adver

saires, qui sont pe rdus s'ils ne peuvent à t emps 

se j e t e r de côté . Les chiens a t te ignent un coudou 
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en que lques m i n u t e s ; mais celui-ci se défend 
con t re eux à coups de pied, et les blesse parfois 
g r i èvement . Aussi les Cafres n 'emploient - i l s pas 
les chiens à cet te chasse. Ils e n t o u r e n t l eur proie, 
et la t u e n t à coups de javelots. 

C a p t i v i t é . •— Les jeunes coudous s 'apprivoi
sent faci lement . Anderson en eu t un , et il le cite 
c o m m e u n animal c h a r m a n t , doux , encl in au 
j eu . Quand on le prit , il était t rès - jeune ; il fallut 
l 'élever avec u n e sorte de b ibe ron . Bientôt il 
s 'habi tua à son m a î t r e , et devint un vér i table 
animal domes t ique . Au Cap, on a u r a i t , sans 
doute , déjà essayé de domes t ique r les c o u d o u s , 
s'ils ne succomba ien t p resque tous à la terr ible 
malad ie des chevaux, qui cause t a n t de ravages 
dans le sud de l 'Afrique. 

E n E u r o p e , on n 'a vu que que lques coudous 
vivants; c 'est encore au jou rd ' hu i un des a n i m a u x 
les p lus rares dans les j a rd ins zoologiques . 

Les Arabes r ega rden t les coudous , mâ le et fe
mel le , c o m m e des a n i m a u x différents; aux en
virons de Massoua , ils n o m m e n t le p r e m i e r 
garrea, c ' es t -à -d i re le va i l lan t , et la seconde 
nellet, c 'est-à-dire l 'agile ou la forte. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Par tou t le coudou est 

chassé avec a rdeu r . Sa chai r est exce l len te , 
c o m m e j ' a i p u m ' e n a s su re r ; elle a le goût de 
celle du cerf. La moel le des os est u n régal p o u r 
p lus ieurs peup lades afr icaines. Les Cafres, quand 
ils ont tué u n coudou , n ' o n t r ien de plus pressé 
que de dépoui l ler les os de la v iande , de les bri
ser, et d 'en sucer la moel le toute c r u e . 

Aussi tôt que le coudou est m o r t , la fête c o m 
m e n c e : un feu est a l l u m é ; sa fumée est le signal 
du ra l l i ement . Les uns dépècen t l ' a n i m a l , les 
au t res at t isent le feu, et m e t t e n t dans le brasier 
des p ier res pour les faire r o u g i r . On les recouvre 
alors de morceaux de viande. P e n d a n t qu' i ls cui
sent, la bande affamée se préc ip i te sur les o s ; 
c h a c u n en ronge un , tout en j e t an t sur le rôti 
des regards de convoit ise. La v iande est enfin 
enlevée encore à moi t ié crue et avalée glouton
n e m e n t . 

Les Abyssins se c o m p o r t e n t de m ê m e , si ce 
n 'est qu ' au lieu de manger la moel le des os c rue , 
ils l ' expr iment e t la font rô t i r avec la v iande. 
Q u a n t a nous , nous fîmes rôt i r ce gibier à l 'eu
ropéenne , et j e puis d i re avoir r a r e m e n t m a n g é 
me t s plus savoureux ; le filet su r tou t étai t ex
cellent. 

L a peau est aussi t r ès -es t imée . Les colons 
hollandais l ' achètent t rès-cher p o u r en faire des 
fouets, et sur tou t les mèches qui les t e rminen t . 
Us en fabr iquent aussi des cour ro ies , des cou

ver tu res de s e l l e s , des chaus su re s , e t c . Dans 

l ' H a b e s c h , on t a n n e cette peau ; q u a n t aux 

cornes , après en avoir séparé le t issu osseux à 

l 'aide de la put réfac t ion , les ind igènes s'en ser

vent p o u r conserver le miel , le sel, le café. 

L E S É G O C È R E S — JEGOCEIWS. 

Die Sàbelantilopen, The Sable Antelopes. 

C a r a c t è r e s . — Le genre égocère renfe rme 

q u e l q u e s anti lopidôs t r è s -g rands . L e u r s cornes 

ressemblen t à celles du bouc , et exis tent dans les 

deux sexes. La q u e u e , assez longue , e s t touffue 

à son ex t rémi té , les fossettes l ac rymales son t en 

que lque sorte r emplacées pa r un bouqueL de 

poils. Il n 'y a ni glandes unguéa les , n i fossettes 

aux flancs. La femelle a deux m a m e l o n s . 

Tels son t les carac tè res d u genre . Mais ceux 

des espèces sont plus difficiles à d o n n e r , e t les 

na tura l i s tes sont loin d 'ê t re d ' accord sur leur 

n o m b r e . 

L ' É G O C Ê R E B L E U — JEGOCEItVS LEVCOPHJEUS. 

Der Blaubock, The Blau-bok o u Etaac. 

Cet an ima l , q u e les colons du Cap n o m m e n t 
tzeirau ou chèvre bleue, et d o n t no t re figure 270 
peu t d o n n e r une idée, est u n des p lus g rands et 
des plus beaux an l i lop idés . 

C a r a c t è r e s . — L'ôgocère bleu a 2 m è t r e s de 
long, et im,30 de h a u t . Les co rnes , en forme de 
lames de sabre , sont r ecourbées en a r r i è r e et un 
peu en d e h o r s , elles ont de vingt à t r e n t e an
neaux , et sont longues de 53 à 60 cen t , en sui
vant leur c o u r b u r e . Cet an ima l est f o r t , sans 
ê t r e d é n u é d 'é légance. Il fait re f le t d ' un ê t re 
robus te et d u r à la fat igue. Les poi ls d u cou 
sont longs , en forme de c r i n i è r e . S o n pe lage , 
en dessus , est gris d ' a rgen t b l e u â t r e ; la face, le 
ventre et la face in te rne des j a m b e s , son t d 'un 
blanc vif; le bou t du m u s e a u est no i r , l 'œil est 
s u r m o n t é d ' u n e t ache noi re . La touffe qu i t e r 
mine la q u e u e est formée de poils g r i s et de 
poils no i r s . Chez les vieux mâles , les co rnes ont 
j u squ ' à v ing t -hu i t a n n e a u x ; l eur l o n g u e u r est 
alors de p lus de 1 m è l r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'égOCÔre 

bleu hab i t e tou te l 'Afrique du S u d , le Cap 
e x c e p t é , où il a é té p resque c o m p l è t e m e n t dé
t ru i t . On ne sait quelle est la l imi te s e p t e n t r i o 
nale de son aire de dispersion. Autrefois il éLait 
t r è s - c o m m u n au Cap ; mais il y a plus de soixante 
ans que le dern ier a été t u é . 
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M œ u r s , b u b i t u i l e s e t rt ' - g i m e . — L 'égocère 

est sociable c o m m e la p lupar t des ant i lopidés et 
vit par petites t roupes de dix ou douze individus 
au plus. Tou t dans ses m o u v e m e n t s ind ique de 
la vigueur , il n e le cède à aucun au t r e ant i lope 
sous le rappor t du déve loppement des sens et de 
l ' intell igence. 

C'est un mâle qui est à la tôte du t r o u p e a u , 
jamais une femelle. A l ' approche du d a n g e r , le 
guide pousse un soupir d ' ave r t i s sement ; tous 
se réunissent au tour de lui et p r ennen t la 
fuite. 

Le ru t c o m m e n c e vers la fin de la saison des 
pluies. Au c o m m e n c e m e n t de la saison des 
pluies suivantes la femelle me t bas u n peti t , 
que ses deux pa ren t s élèvent et défendent au 
besoin. Les indigènes assuren t que les égocôres 
ne me t t en t bas q u ' u n e fois dans leur v ie ; 
car, aussi tôt après la mise bas , les cornes de 
la femelle croissent avec une telle r ap id i t é , 
qu'el les finissent par lui en t re r dans le dos et la 
tuer . 

C h a s s e . — L 'époque du ru t serait la plus fa
vorable pour chasser l ' égocère , si, à ce m o m e n t , 
la chair de l ' an imal pouvai t ê tre u t i l i sée ; mais 

elle exhale alors une telle o d e u r de b o u c , qu 'un 

palais ho t t en to t m ô m e ne peut en m a n g e r . La 

p rudence et la rapidi té de l 'égocère r e n d e n t sa 

I chasse e x t r ê m e m e n t difficile. Les mâles se p r é -

[ c ipi tent sur l eursadversa i res , et les blessent g r iè 

vement de leurs co rnes . Les ind igènes p r e n n e n t 

ces a n i m a u x dans des fosses. 

Il exisled 'aufres espèces qui r e s semblen t b e a u 
coup à l 'égocère b leu , e t que l 'on confond que l 
quefois avec lui, peut -ô t re à tort , peu t -ô t r e à rai
son; c 'est ce que nous ne pou r r i ons d i re . 

La cause de ces d ivergences de vues doit 
ê tre c h e r c h é e dans le peu de données que 
l 'on possède au sujet de ces a n i m a u x , qui ne 
se voient que dans les musées les p lus r i ches . 
C'est du cap de Bonne-Espé rance que nous a r r i 
vaient en E u r o p e la p lupa r t des r u m i n a n t s du 
sud de l 'Afr ique; mais l 'extension des cul tures 
a d iminué le n o m b r e de ces a n i m a u x ; quel
ques espèces, et l 'égocère bleu est du n o m b r e , 
y ont c o m p l è t e m e n t d isparu . P lus un an imal de
vient r a re , plus on le. t rouve loin.des endroits 
habi tés , et plus aussi il est difficile à ob-
s e v e r . 
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L ' L G O C Ë R E N O I R on A N T I L O P E I V O I R E — 

MGOCERUS NIGER. 

Die Schwarze Sabelantilope. 

Certains natural is tes a d m e t t e n t que l 'égoeère 

noir est un égocère b leu avec son pelage d ' é t é ; 

Laur i l la rd pense que cet an ima l pour ra i t ê t re 

l 'égoeère chevalin en pelage d 'été . 

C a r a c t è r e s . — L 'an ima l est de la g r a n d e u r 

du cerf (Pl. XXXI] et la cou leu r générale de son 

pelage est d 'un beau no i r . U n e bande b lanche 

s 'étend depuis les sourci ls j u s q u ' a u x naseaux . 

Les cornes on t deux fois la l o n g u e u r de la t ê t e ; 

elles sont annelées dans les deux t iers infér ieurs . 

Les cornes de la femelle sont p lu s grêles q u e 

celles du m i l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Il est or igi 

nai re du Cap. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gordon 

C u m m i n g par le avec en thous iasme de l ' égo
eère noi r . « J e traversais u n e forêt, d i t - i l , 
quand j e vis u n des plus beaux a n i m a u x qui 
existent , un vieil ant i lope noi r , mâ le . C'est le plus 
grand , le plus majes tueux an ima l de l 'Afr ique. 
C'était le p r emie r q u e j e v o y a i s , et j ama i s j e 
n 'oubl ierai l ' impression que je ressenlis . Il était 
au mil ieu d 'un t r o u p e a u de pa l lahs ; m a l h e u r e u 
semen t , il nous avait déjà vus quand j e l ' ape rçus . 
J 'appelai ma m e u t e et m e mis à sa pour su i t e ; le 
t emps était chaud e t o r a g e u x ; les chiens n ' é 
ta ient pas en t ra in ; m o n cheval n 'é ta i t pas ex
cel lent ; b ientôt je d e m e u r a i en a r r i è re , et l 'ani
mal d isparut à mes rega rds . La nui t , j 'essayai 
en vain de d o r m i r ; son image se présen ta i t tou
jours à mes yeux. » 

L ' É G O C L R E C H E V A L E V — JECOCERVS EQU1NVS. 

Die Fferdeantilope. 

On a d m e t q u e l 'égoeère chevalin est une sim
ple var ié té d 'égocère bleu avec son pelage d 'é té . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Aucun natu

raliste ne paraî t avoir é tudié les m œ u r s des égo-
cères cheval ins à l 'état de l iberté , et nous ne 
pouvons que nous en rappor t e r aux réci ts des 
c h a s s e u r s . Ceux-ci d is t inguent par fa i tement ces 
an imaux , et j ' a i plus de confiance en eux qu ' en 
ceux qui ne connaissent que les peaux . Chez les 
anti lopidés, d 'a i l leurs , la couleur est généra lement 
cons tan te . Dans le c l imat sous lequel ils vivent, 
les saisons n ' influent que peu sur le pelage. En 

ou t r e , les variétés sont rares , et deux antilopes 
qu i n e différeraient que par la n u a n c e de leur 
robe appar t i ennen t à deux espèces différentes. 

Il faut donc a d m e t t r e un plus grand nombre 
d 'espèces d 'égocères que ne le veulent cer ta ins 
na tura l i s tes . 

L E S K O B E S ou S 1 N G S - S I N G S — KOBUS. 

Die Wasserbâcki;. 

C a r a c t è r e s . — A. Smi th , u n des natural is tes 

qui se sont le plus et le mieux occupés des ani

m a u x de l 'Afrique du S u d , r é u n i t sous le nom de 

kobus des ant i lopidés aqua t iques de h a u t e tai l le , 

à cornes fortes, a n n e l é e s , r ecourbées légère

m e n t , d 'abord en ar r iè re et en d e h o r s , puis en 

h a u t et en avan t ; a glandes inguinales ; à q u e u e 

t e rmi n ée pa r une forte touffe. 

Le type de ce pet i t g roupe est : 

L E K O B E A C R O I S S A N T — KOBUS 

ELLIPSIPRYMNVS. 

Der Wasserbock. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig.%11) a la taille 
du cerf; elle m e s u r e de 2 mè t r e s à 2 m , 3 0 de long, 
et 1™,40 de h a u t au sac rum ; sa q u e u e a 55 cent . ; 
sa robe est grise ; les poils en sont b runs au 
bout , et présenten t u n ou plus ieurs anneaux . La 
lê le , le t ronc , la q u e u e , les cuisses, sont d 'un 
j a u n e roux ou d 'un brun roux ; le tou r des yeux, 
u n e l igne mince au -des sous de la paup iè re , la 
lèvre s u p é r i e u r e , le m u s e a u , les côtés du cou, 
une bande mince sous la gorge , sont b lancs . Une 
b a n d e b lanche descend du sac rum sur les 
cuisses, se dirige en bas et en avant en déc r i 
vant u n e ellipse. Les poils sont grossiers eL ru 
des ; ceux de la t ê l e , des lèvres, de la face ex
te rne des oreil les, des j ambes , sont cour ts et 
é p a i s ; les au t re s sont longs et c r é p u s . Les cor
nes sont cy l indr iques ; leur moit ié inférieure 
por te de douze à vingt a n n e a u x ; leur moit ié 
t e rmina le est lisse. La femelle a une robe plus 
claire, une s ta ture plus fine. 

Le kohe à croissant, est l o u r d , sans ôtre ce
p e n d a n t complè t emen t dénué d 'é légance . Ses 
oreilles sont grandes et l a rges ; ses yeux sont vifs 
et expressifs. 

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

cet an imal au nord du K u r u m a n , en peti ts t rou
peaux de hu i t à dix ind iv idus , qui se tenaient 
au bord des cours d 'eau. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans cha-
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Fig. 271. Le Kobe à croissant. 

que t r o u p e a u , il y avait au p lus deux ou trois 

mi les , dont un seul étai t c o m p l è t e m e n t adul te . 

Les aut res mâles adul tes avaient p r o b a b l e m e n t 

été expulsés de la b a n d e . Les indigènes c ro ien t 

que le n o m b r e des femelles 1 surpasse celui des 

mâles, qu'il naît plus de j eunes femelles que de 

jeunes mâles . 

Quand ils pâ tu ren t , ces an imaux paraissent 

lourds et m a l a d r o i t s , mais lorsqu' i ls sont exci

tés, ils se m o n t r e n t à la fois agiles et é légants . 

Ils redressent la t ê t e , p r e n n e n t u n air intel l i 

gent. Le guide r emarque - t - i l un dange r , il par t 

au galop, et les aut res le suivent . D 'o rd ina i re , 

la t roupe se dirige vers l 'eau, et lous s'y j e t t en t , 

que ce soit u n e eau d o r m a n t e ou u n e rivière 

profonde et r ap ide . Il est probable que c'est 

ainsi qu'i ls se me t t en t à l 'abri des at teintes de 

leur plus terrible e n n e m i , du lion. J a m a i s ils ne 

s'éloignent beaucoup du bord de l 'eau. 

Ils se nourr i ssent de plantes marécageuses et 

aquat iques , et des herbes savoureuses qu i , dans 

le sud de l 'Afrique, tapissent tous les bas-fonds. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e s ind igènes ne chas-

B n i i H M . 

sent pas cet te espèce , don t la cha i r est d u r e , 

f i landreuse, et a u n e odeur de b o u c qu i dégoûte 

m ê m e u n Cafre. Le capi ta ine Harr is déc la re ces 

a n i m a u x c o m p l è t e m e n t i m m a n g e a b l e s ; il di t 

que leur o d e u r est telle qu ' i l n ' a souvent pas 

m ê m e p u les dépoui l ler . 

L E S O R Y X — onrx. 
Die Spiessbôche, The Gemsboks. 

Les oryx sont mieux connus que les kobes , dont 
la découver te r e m o n t e à que lques années seu le 
m e n t . Une des espèces d 'oryx étai t déjà célèbre 
dans l ' an t iqui té , et son image se re t rouve sur les 
m o n u m e n t s de l 'Egypte et de la Nubie . On y voit 
l 'oryx dans les posit ions les p lus diverses, d 'or
d ina i re avec u n e corde au cou , ce qui ind ique 
qu' i l a é té chassé et pr is . Dans les c h a m b r e s de 
la grande py ramide de C h é o p s , on le voit r e p r é 
senté souvent avec une seule corne , et on a voulu 
en conc lu re que c'est l 'oryx qui a donné na is 
sance à la fable de la l icorne ; mais la l icorne , le 
reem de la Bible, ne peu t s ' app l iquer q u ' a u r h i -
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nocéros . Les anciens r acon ta i en t mi l le his toires 

au sujet de cet an imal . C o m m e les chèvres , d i 

saient-ils, il r econna î t le lever de S i r i u s , se meL 

en face de ce l te étoile e t l ' imp lo re ; il t roub le 

l 'eau, la r en d i m p u r e , ce qui le fait ha ï r des 

p r ê t r e s égypt iens ; il c h a n g e de cornes à volonté , 

en a tantôt q u a t r e , t an tô t u n e seule . Les lyres 

des Grecs é ta ien t faites en cornes d o r y x . Il est 

p robab le que les anc iens ne connaissa ient pas 

l 'oryx d u Cap, et que sous ce n o m ils e n t e n d e n t 

la chèvre des s teppes , ou oryx leucoryx , qui vit 

en Nub ie , et le btisa, que Ruppel l re t rouva dans 

son voyage en Abyssinie. 

C a r a c t è r e s . — Les oryx ont les cornes t rès-

al longées e t g r ê l e s , m é d i o c r e m e n t annelées à 

leur base et se di r igeant d i r e c t e m e n t eu h a u t 

c o m m e de longues p i q u e s , ou en a r r i è re , en s u i 

vant une cou rbe peu a r q u é e . La femelle a deux 

m a m e l l e s . 

L ' O R Y X L E U C O R Y X — ORYX LEUCORYX. 

Die Steppenhuh, Thé Oryx. 

C a r a c t è r e » . — Cette espèce (fig. 272), que l 'on 

n o m m e aussi oryx de Nubie, est un an ima l lou rd . 

Sescornes diffèrent t e l l emen t de celles de tous les 

au t res ant i lopidés , q u ' o n ne pour ra i t la confon

dre qu 'avec u n e espèce qui la r e m p l a c e dans 

l 'ouest de l 'Afrique. Elles représenten t au moins 

la moit ié de la l o n g u e u r du corps . Chez de 

vieux mâles , elles o n t l m , 1 3 de long, et de vingt-

six à qua ran te a n n e a u x ; épaisses de 4 à 5 cent , 

à la rac ine , elles vont en d i m i n u a n t insensible

m e n t j u s q u e vers la po in te . T r è s - r a p p r o c h é e s 

l 'une de l ' au t re à leur na issance , elles s ' écar ten t 

en se po r t an t en dedans et u n peu en bas . Le 

poil est cour t , g ross i e r , épa i s , c o u c h é ; celui du 

dos de la n u q u e est seu lemen t u n peu a l l ongé ; 

il est en par t ie fauve, en par t ie cou leu r de roui l le . 

La tê te por te six taches d ' un b r u n m a t : u n e 

entre les cornes , deux en t re les oreilles, deux 

en t re les cornes et les yeux, et la sixième enfin 

sur le dos du m u s e a u . De vieux mâles a t t e ignen t 

u n e l ongueu r de 2 mèt res et u n e h a u t e u r de 

i m , 3 0 à l ' épaule . 

Il existe, p lus à l 'ouest , un oryx qui r e s semble 

beaucoup à celui-ci ; que lques na tura l i s tes en 

on t voulu faire u n e espèce à par t , sous le n o m 

d'oryx à bézoard (oryx bezoarticus). 

L ' O R Y X P A S A N — ORYX GAZELLA. 

D r Hassan, ou der Kapische Oryx, The Gemsbok. 

C a r a c t è r e » . — Le pasan ou oryx du Cap est 

plus grand et plus b r u n que le p récéden t . Il a 

2" ,30 de longueur , et l m , 3 0 d e h a u l e u r au ga r ro t ; 

la l ongueur de sa q u e u e est de 50 cent . ; celle de 

ses cornes de près de 1 m è t r e , Il se d is t ingue de 

l 'espèce p r écéden t e pa r ses cornes , qu i por ten t 

v ingt a n n e a u x dans leur t iers infér ieur , et dont 

la poin te est lisse et a iguë . La femelle a des 

cornes plus pet i tes , p lus faibles et mo ins anne 

lées q u e celles du mâ le . Les poils sont cour ts , 

c o u c h é s , et la n u q u e est ornée d ' une peti te cr i 

n i è r e ; à la par t ie infér ieure et an t é r i eu re du cou 

est u n e touffe de soie. La cou leur du pelage va

rie suivant les saisons. En été, le cou , la n u q u e , 

le dos , les flancs sont d 'un blanc j a u n e ; la tê te , 

les oreilles, la par t ie infér ieure des m e m b r e s et la 

par t ie infér ieure des cuisses , la po i t r ine et le ven

t r e , sont d 'un b lanc p u r . T o u t le reste d u corps est 

d ' u n b r u n noi r foncé. Le dessin de la tê te res 

semble à u n l icou. Vu de loin, le pasan paraî t 

b r idée . La cr in ière est d ' un b r u n noir , elle est 

pro longée pa r une raie de m ê m e cou leur , qu i va 

en s 'élargissant de plus en plus et se t e rmine par 

u n e g rande t a che rhomboïda le . Une au t r e bande 

va d e l à gorge à la po i t r ine . E n hiver , l 'animal est 

gris b l e u â l r e ; l 'occ iput , le cou et le dos ont des 

reflets roux . 

L ' O R Y X B E I S A — ORYX BEISA. 

Die Beisa. 

C a r a c t è r e » . — Le beisa diffère du pasan par 

sa couleur . T o u t ce qu i chez celui-ci est roux ou 

b leuâ t r e , est chez lui j a u n e c l a i r , et la b o u c h e 

n 'es t pas c o m p l è t e m e n t r ecouver t e par le l i cou . 

C'est lui , p r o b a b l e m e n t , qui est r ep résen té sur le 

t e m p l e de Kalabsche dans la basse Nubie , et 

q u e les anciens connaissa ient sous le n o m d'o
ryx ; ce t te cour te descr ip t ion d 'Oppian : « Sa 

cou leur ressemble au lai t du p r i n t e m p s ; il n 'a 

q u e les joues noires , M s 'appl ique par fa i t ement 

à lu i . 

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

Tous les oryx hab i t en t les part ies les plus sèches , 

les plus ar ides de l 'Afrique. Le pasan vit dans 

le sud, le beisa en Abyss in ie , le leucoryx dans 

l 'Afrique cent ra le e t sep ten t r iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — n Le pasan , 

di t Gordon C u m m i n g , para î t dest iné par la na 

t u r e à peupler les caroos du sud de l 'Afr ique; sa 

n a t u r e le rend on ne peu t plus p ropre à les h a 

bi ter . 11 prospère dans les contrées les p lus a r i : 

des, où une sauterel le ne t rouvera i t pas de quoi se 

n o u r r i r ; que lque b rû lan te q u e soit sa p a t r i e , il 

n 'a pas besoin d ' eau . J ama i s il n ' en boit, c o m m e 

j ' a i pu m ' e n assurer . >; 
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Les au t res espèces hab i t en t des endroi t s ana

logues ; elles r eche rchen t un peu plus l 'eau que 

le pasan. On les r encon t re cependan t dans les 

steppes si sèches d e l à Nubie et du Kordofahn , 

sans qu 'on sache c o m m e n t elles y é l a n c h e n t 

leur soif. Mais les m ê m e s locali tés sont habi tées 

par d 'aut res a n i m a u x qui ont besoin d 'eau , et les 

oryx ne refusent pas d 'en bo i re , au moins en 

captivité. 

On r encon t r e les oryx r éun i s par couples ou 

par peti tes t roupes , souvent une femelle avec 

ses peti ts . Leur por t a q u e l q u e chose de noble et 

de m a j e s t u e u x , sans que l eu r s t a tu re soit é lé

gante . Il est t rès-rare d 'en apercevoir des t r o u 

peaux n o m b r e u x , de vingt-deux i n d i v i d u s , 

comme Gordon C u m m i n g en vit un . Dans les 

endroits déser ts , les oryx ne sont pas ra res , sans 

être cependan t c o m m u n s ; ils son t , d é p l u s , telle

ment t imides et méfiants qu ' on n ' e n voit que 

t rès-peu; ils s 'enfuient avan t que le cavalier les 

ait aperçus . D'après mes observat ions, ils évi

tent le plus possible les forê ts ; dans le K o r d o 

fahn, ils n ' hab i t en t que les s teppes . Us t rouvent 

là de la nou r r i t u r e en a b o n d a n c e , et q u a n d , 

avec l 'hiver, arr ive l ' époque de la faim et de la 

sécheresse, ils on t amassé t an t de graisse qu ' i ls 

peuvent vivre p e n d a n t que lque t emps de c h a u 

mes desséchés, de b ranches dépourvues de leurs 

feuilles. Quelques buissons de mimosas const i

tuent leur seule n o u r r i t u r e fraîche. En paissant , 

ils élèvent le cou, a p p u i e n t leurs pieds de de 

vant contre les t roncs d 'a rbres , p o u r pouvoi r a t 

teindre les b r anches élevées. Au dire des chas 

seurs anglais, les oryx du Cap dé te r re ra i en t pen 

dant la sécheresse u n e espèce de l i l iacée, qui 

reste h u m i d e p e n d a n t t r è s - long temps . 

Les oryx ont la course r ap ide . Leur pas est 

léger, leur t ro t sûr , leur galop lourd mais s o u 

tenu. Les mei l leurs chevaux sont seuls en état 

de les a t t e i nd re ; les Arabes de Bah iouda et de 

Bakhara se font un plaisir de poursu ivre l 'oryx à 

cheval, et au m o m e n t où celui-ci leur fait tête, 

ils le tuen t d 'un coup de lance dans la poi

tr ine. 

L'oryx du Cap pa ra î t vivre en bonne h a r m o n i e 

avec les au t res ant i lopidés . On le r encon t r e sou

vent avec le canna . L'oryx l eucoryx , c o m m e j ' a i 

pu m 'en convaincre par m o i - m ê m e , n e suppor te 

pas la société des au t re s a n i m a u x ; souvent il 

les mal t ra i te . En s o m m e , les oryx ne sont pas 

aussi t imides que les au t res an t i lopes ; ils ont 

plutôt q u e l q u e chose des m œ u r s du t au reau . 

Lorsqu' i ls sont excités, ils se p réc ip i ten t avec fu

reur sur leur adversaire et c h e r c h e n t à le b les

ser. Ils savent se défendre c o n t r e les c h i e n s ; ils 

p e n c h e n t la tête en avant , et d o n n e n t des coups 

de cornes t e l l emen t forts, t e l l emen t rap ides , à 

droi te et à gauche , qu' i ls t r a n s p e r c e n t le ch ien 

de par t en pa r t , si celui-ci n e les évite avec 

adresse . L ich tens te in r a c o n t e q u ' u n de ses c o m 

pagnons t rouva un j o u r l 'un près de l ' au t re l e 

squelet te d 'une pan thè re e t celui d ' un oryx ; le 

carnassier avait été tué d 'un coup de cornes , 

mais l ' ant i lope avait s u c c o m b é à ses blessures . 

W o o d croi t que tel doi t p r o b a b l e m e n t ê t re auss i 

le sort du l ion, et la chose ne para i t pas si in

vra isemblable . En cas de danger , l 'oryx t ient 

tête à l ' h o m m e l u i - m ê m e , et il faut de la p r u 

dence et de l 'agili té p o u r éviter ses coups . Gor 

don C u m m i n g n ' é c h a p p a à la mor t q u e parce 

que l'oryx qui fondit sur lui s'abaLlit à t emps , 

épuisé pa r la pe r t e de son sang. 

Nous m a n q u o n s de détails sur le mode de r e 

p roduc t ion de ces a n i m a u x en l iberté . W e i n l a n d 

a vu chez u n oryx de Nubie captif la gestat ion 

ê t re de deux cent q u a r a n t e - h u i t j o u r s . 

C h a s s e . — On ne chasse les oryx qu 'à cheva l . 

C u m m i n g décr i t une de ces chasses dans son 

style e n t r a î n a n t ; il dit avoir poursuivi u n i n d i 

vidu blessé pendan t tou te u n e j o u r n é e , avan t de 

pouvoir le forcer . Les Hot ten to t s n 'osent pas a t 

t a q u e r ou poursu ivre les oryx, car ceux-ci se re 

t o u r n e n t aussi tôt con t re eux . Us se défendent 

aussi con t re les ch iens , c o m m e nous venons de 

le d i r e , en donnan t des coups de cornes à droi te 

et à gauche , j u s q u ' à ce qu ' i ls se soient déba r ra s 

sés de leurs ennemis . C'est d u moins ce que l 'on 

r a p p o r t e , et ce q u e je ne saurais garan t i r , n ' en 

ayant pas été t émo in . Toujours est-il q u ' o n n e 

pour ra i t le dire du beisa. J e vis cet an ima l deux 

fois dans le S a m h a r a , en mars 1862; la p r e m i è r e 

fois un mâ le seul , la seconde fois u n e t r o u p e de 

dix ind iv idus ; tous s 'enfuirent devant nous . Nous 

c h e r c h â m e s à app roche r du t r o u p e a u ; nous sui

vions un ruisseau qui nous cachai t , mais u n 

coude q u e n o u s fûmes con t ra in t s de faire, n o u s 

mi t le ven t a u dos , et aussi tôt les oryx p r i r e n t la 

fuile : nous en ét ions à c inq cents pas , ce qui 

prouve qu ' i ls on t l 'odorat aussi fin q u e le r e n n e . 

Une demi-heure ap rè s , je revis la m ô m e t r o u p e 

à soixante-dix p a s ; j e lis feu s u r le p lus b e a u 

m â l e ; par m a l h e u r , j ' ava i s oubl ié que m o n fusil 

n 'é tai t cha rgé q u ' à p l o m b ; j e l 'a t teignis à l'é

pau le , mais sans succès . Il ne se r e t o u r n a pas 

cont re mo i , c o m m e on aura i t pu s'y a t t end re , 

d 'après Riippell , il par t i t au cont ra i re au peti t 

t ro t . J e n 'ai pas vu d 'oryx en pleine fu i te , je le 

regre t te , ca r a u c u n ant i lopidé ne doit ê t re plus 
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Fig. ï72. L'Ui'yx leucorjx. 

superbe que cet an imal lancé à tou te vitesse. On 
le r encon t re souvent p a r m i d ' au t re s espèces de 

"la famil le , dont il est le cbef de bande . Dès qu ' i l 
r e m a r q u e qu ' i l est poursu iv i , il pousse u n cri 
pe rçan t , lève la t ê t e , ses cornes t o u c h a n t le dos, 
é tend la q u e u e hor izon ta lement , et s 'é lance dans 
la p la ine , en franchissant et r enve r san t tous les 
o b s t a c l e s ; il saute par -dessus les buissons , t r a 
verse les t r oupeaux de zèbres, en t ra îne les a u 
t ruches dans sa fuite. Ce n 'es t qu ' au bou t de 
p lus ieurs heu re s , et après que le chasseur a déjà 
plus ieurs fois changé de m o n t u r e , qu ' on peu t 
l ' app roche r à por tée de fusil. 

C a p t i v i t é . — De t e m p s à a u t r e , les nomades 
des s teppes p r ennen t des oryx et les a m è n e n t à 
la ville, pour les vendre aux notables ou aux E u 
ropéens . J e m ' e n suis ainsi p r o c u r é p lus ieurs , 
mais je ne peux les louer b e a u c o u p . Ce sont des 
a n i m a u x l o u r d s , pa r e s seux , insuppor tab les . Ils 
connaissent leur ma î t r e , s 'hab i tuent à lui , mais 
il faut toujours se t en i r sur ses ga rdes , car ils 
font souvent de leurs cornes un d a n g e r e u x 
usage. On ne peu t les me t t r e avec d ' au t res ani

m a u x ; ils ne t a rden t pas à s ' emparer du pouvoir , 
et à ma l t r a i t e r l eurs c o m p a g n o n s de captivité 
de la m a n i è r e la p lus cruel le . Même ent re eux , 
ils se l ivrent de violents comba t s . Ils sont en 
out re t rès-entê tés . Enco re a u j o u r d ' h u i , je ne m e 
rappel le qu 'avec colère que lques aventures de 
mes voyages. Nous avions u n oryx de Nubie , et 
nous voul ions l ' e m m e n e r à K h a r t h o u m . Le p lus 
s imple étai t de l ' a t t ache r pa r les cornes et de le 
faire m a r c h e r avec les chameaux , mais il ne 
voulu t pas avance r , et les Arabes assurè ren t 
d 'une voix u n a n i m e que le j e u n e bœuf des s t ep
pes (ainsi le nommaien t - i l s ) , ne pouvai t encore 
m a r c h e r . Un de nos domes t iques du t le p r e n d r e 
avec lui sur son c h a m e a u . On lui passa u n tapis 
a u t o u r du corps , et on l ' a t tacha à la selle. L 'oryx 
pa ru t t r è s - m é c o n t e n t de cet te man iè re de p r o 
céder , il donna des coups de cornes à l ' h o m m e 
et au c h a m e a u . Celui-ci g rogna d 'abord , puis , 
lassé de parei ls t r a i t emen t s , s 'échappa. J e che r 
chai alors m o i - m ê m e à e m p o r t e r l ' an ima l ; j e re 
çus les m ê m e s coups de co rnes . Nous essayâmes 
de le faire m a r c h e r ; il s'y opposa avec obstina-
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Fig. 273. L'Addas à nez tache. 

t ion . On le r emi t sur un c h a m e a u , et tou t à 

coup il sauta en bas et s'enfuit avec rap id i té . 

Nous le poursu iv îmes , mais en vain ; il goûtai t 

-trop sa liberté p o u r se laisser a t t e indre . 

Dans ces dern ie rs t emps , on a vu plus ieurs 

fois des oryx de Nubie vivants en E u r o p e ; ils s'y 

sont m ê m e r e p r o d u i t s . Le pasan y est plus r a r e ; 

le beisa encore davan tage ; la p lupa r t m ô m e des 

musées n ' en ont pas . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On m a n g e la cha i r des 

oryx, et on util ise leur p e a u . Des cornes du 

pasan et du beisa on fait des pointes de l a n c e ; 

on laisse la gaine cornée se dé tache r de l'os par 

la putréfact ion, et on la m o n t e sur un bois de 

lance. Au Cap , les Européens font polir ces 

cornes ; ils les font o r n e r d ' u n e p o m m e d 'a rgen t , 

et s'en servent c o m m e d ' une canne . 

L E S A D D A X — ADDAX. 

Die Mendesantilopen, The Addax. 

C a r a c t è r e s . — Les addax sont voisins des 

oryx. 11§ n ' en diffèrent q u e par leurs cornes 

longues, minces , annelées e t con tournées en 

spirale ou en forme de lyre ; aussi que lques na

tura l is tes n e les séparent - i l s pas des p récéden t s . 

L ' A D D A X A N E Z T A C H É — ADDAX IVASOMACeLATUS. 

Die nubische Mendesonlilope, The Addax. 

Sur les m o n u m e n t s égypt iens on voit souvent 

r ep résen té l 'addax ou ant i lope de Mendès , de 

Nubie . Les cornes de Mendès , qu i ornen t les 

têtes des d ieux , des prê t res et des rois , sont les 

cornes de cet ant i lope d 'Egypte , an imal qui a été 

connu dans le reste de l 'ancien m o n d e . Les Grecs 

et les Romains en ont p a r l é ; Pl ine l 'appelle 

strepsiceras et addax ; ce de rn ie r nom para î t ê t re 

celui qu i a cours dans le p a y s ; encore aujour

d 'hui les Arabes le n o m m e n t abou-addas. 

C a r a c t è r e s . — L 'addax (fig. 273) est plus lourd ' 

et p lus fort q u e la p lupa r t des au t re s ant i lopidés . 

Il a le corps ramassé , le ga r ro t élevé, le sac rum 

a r rond i , la tête a l longée, l 'occiput très- large ; les 

j a m b e s fortes et v igoureuses . Les cornes , dir igées 

en h a u t et en a r r i è re , on t de t ren te et u n à q u a 

rante-cinq a n n e a u x obl iques et i r rôgu l i e r s ; dans 

leur dernier t i e r s , elles sont droi tes et lisses. Le 

poil est épais , cour t et grossier . Au-devan t des 

cornes est une touffe q u i descend sur le front ; une 

rangée de poils longs va de l 'oreille à l ' occ ipu t ; 

à la par t ie a n t é r i e u r e du cou, est une cr in ière 

de 8 cent , de long . La couleur fondamenta le est 

un b lanc j a u n â t r e ; la tète le cou et la cr iuiôre 
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sont b r u n s ; au-dessous de l'œil est u n e large 

b a n d e b lanche ; der r iè re l 'œil et sur la lèvre su

pé r i eu re sont des taches b lanches . La queue est 

assez longue et se t e rmine par une touffe de 

poils b runs et b lancs . P e n d a n t la saison froide, 

ce pelage passe au gr is . Le mâle est plus foncé 

q u e la femelle ; sa cr in iè re est plus longue . Les 

j e u n e s an imaux sont d 'un blanc p u r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'addax ne 

se r encon t re q u e dans l 'est de l 'Afrique, dans le 

sud de la Nubie , su r tou t dans le Bah iouda . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le voit 

parfois pa r grandes t roupes , p lus souvent pa r 
pet i tes familles. 11 hab i te les l ieux les p lus secs, 
les plus ar ides , où Ton ne t rouve pas une goutte 
d ' eau . 

Au di re des indigènes , il pour ra i t se passer de 
boi re p e n d a n t des mois ent iers . Il es t t imide , 
craintif; sa course est rapide et s o u t e n u e . Il est 
exposé à bien des ennemis : le lycaon ou c iu-
hyène t ache tée (I) et le chacal , mais s u r t o u t 
l ' h o m m e , le poursu iven t . 

C h a s s e . — Les aschiachs ou chefs des Bé
dou ins r e g a r d e n t l ' addax c o m m e u n des plus 
nobles gibiers . Ils le chassent , pour se p rocure r 
sa cha i r , pour essayer la rapidi té de l eurs che
vaux et de leurs lévriers, pour s ' empare r des 
j eunes addax , qu ' i ls é lèvent en capt ivi té . 

P a r u n e chaude j o u r n é e , les chasseurs se 
me t t en t en c a m p a g n e . Des chameaux po r t en t les 
provisions, le pain , l 'eau, le fourrage , les t en t e s , 
les f emmes . Les h o m m e s m o u l e n t leurs cou r 
siers. Dès q u ' o n aperçoi t les addax , on abreuve 
les chevaux, puis on force le gibier à la course. 
L e s Bédouins sonl t rès-ardents à cet te chasse , 
qu i est p o u r eux u n exerc ice viril, un j eu , u n e 
dis t ract ion. La valeur de, l 'ant i lope n 'y en t r e p o u r 
r ien : ce dont il s 'agit, c 'est de m o n t r e r tou te l 'ha
bileté de l ' h o m m e , la rap id i té du cheval et du 
lévrier . Les nobles seuls , les cheval iers , chassent 
à cheval . Ils se réun i s sen t à douze ou quinze , ils 
e m m è n e n t avec eux leurs servi teurs , leurs l en tes , 
l eurs lévriers et leurs faucons ; aperçoivent - i l s 
u n e t r oupe d ' addax , ils che rchen t à s'en a p p r o 
che r sans ê t re vus . Arrivés à u n e cer ta ine dis
tance , les domes t iques sautent à bas des che
vaux ou des c h a m e a u x , et t i ennen t les lévriers 
p a r le m u s e a u p o u r les e m p ê c h e r d 'aboyer . Us 
leur m o n l r e n t ensui te le gibier et les lâchen t . 
Auss i tô t ces nobles a n i m a u x s 'é lancent c o m m e 
des t ra i ts ; les cavaliers les suivent , les exci tant 
de la voix : « 0 mon frère, mon ami , m o n se i -

(I) Voy. tome I, p. 553. 

» gneur , c o u r s ; ô toi aux pieds rap ides , né d 'un 
« oiseau, l 'égal du faucon, cours 1 Us sont là, 
« cour s , m o n favori, cours , ô l ' invincible. » Et 
les louanges a l le rnent avec les menaces , les flat
ter ies avec les r ep roches , selon que les chiens 
ou les ant i lopes gagnen t du te r ra in . U n bon lé
vrier a t te in t son gibier après avoir p a r c o u r u de 
12 à 16 k i lomè t r e s ; un mauva i s lévrier es t obligé 
de pa rcour i r 30, 40 ou m ê m e 43 ki lomètres 
avant de forcer l ' addax . 

Dès que le chien a a t te in t le t r o u p e a u , la 
chasse devient des plus a t t r ayan tes . Le lévrier 
saute sur la plus belle pièce, non aveuglément , 
mais avec p r u d e n c e et légère té . L 'addax cher 
che à é c h a p p e r , fait des crochets à droi te , à 
g a u c h e , saute pa r -des sus le c h i e n , rev ien t sur 
ses pas . Le lévrier lui coupe tou jours la re t ra i t e , 
app roche de p lus en plus . L ' addax s 'arrête ; 
il baisse les cornes , mais en vain ; à ce mo
m e n t m ê m e , le lévrier lui a sauté à la n u q u e 
et l ' a b a t ; en que lques coups de dents il lu i a 
ouver t les caro l ides . Les Arabes accouren t , en 
poussan t des cris de joie ; ils m e t t e n t pied à 
t e r r e , coupen t la gorge de leur proie p o u r que 
son sang s 'ecoule, c o m m e le veut le p rophè t e , et 
s 'écrient : Biesrn lillahi, el rahmahn, el rachihrn, 

> Allah akbar. — Au n o m de Dieu le misér icor 
d ieux , Dieu est g rand ! — S'ils c r a ignen t de ne 
pouvoir arr iver à temps auprès du gibier, ils 
cr ient de loin ces paroles au l év r i e r ; ils sont per
suadés qu'i l exécu te ra la prescr ip t ion du Kuran . 
Us font de m ê m e lorsqu ' i l s t u e n t l eur g ib i e r ' d ' un 
coup de feu. Us disent q u e ces paroles suffisent 
pour r empl i r la volonté de la loi. 

La chasse finit vers le soir . Un des cavaliers 
revient ve r s les c h a m e a u x , i nd ique aux c h a m e 
liers le lieu d u c a m p e m e n t . Tous s'y réun issen t , 
et les ré jouissances c o m m e n c e n t . 

Ces chasses d u r e n t souvent p lus i eu r s semai
nes . Les chasseurs se nour r i s sen t de leur g ibier , 
et d 'o rd ina i re ils en ont assez pour pouvoir p res 
que chaque j o u r envoyer à leurs femmes et à 
leurs enfants u n c h a m e a u chargé d 'un addax. 
C'est la saison des pluies qu i est la plus favora
ble p o u r la c h a s s e ; q u a n d le sol est h u m i d e , 
l 'anti lope ne peu t cour i r aussi vite, car des mor
ceaux de t e r r e res ten t toujours à ses sabots . 

C a p t i v i t é . — Dans beaucoup de t r i bus arabes 
on voit des addax el des gazelles caplifs. Leurs 
yeux sont p o u r tous les peuples du Levant le 
type de la beau té ; aussi les femmes enceintes 
ont-el les des gazelles, afin q u e leur enfant ait 
l 'œil de cet an ima l . Elles s 'asseyent l ong temps 
devant une gazelle, r ega rden t ses yeux , ca res -
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sent ses den ts b l a n c h e s , pu is les leurs p ropres , 

en réc i tan t enco re cer ta ins versets auxque l s ils 

a t t r ibuent un pouvoi r pa r t i cu l i e r . Quoique la 

gazelle soit l ' an imal favori, on voit cependan t de 

temps à au t re des addax en captivi té . 

Dans ces de rn ie r s t e m p s , "quelques j a rd ins 

zoologiques ont eu des addax. Ces a n i m a u x sont 

aussi capr ic ieux et aussi i n suppor t ab le s que les 

oryx. Le g r a n d - d u c de Toscane en r e ç u t un d 'E

gypte; il n 'avait n u l l e m e n t peur des h o m m e s ; 

il se laissait caresser et léchai t la main de son 

gardien ; mais parfois il voulais j oue r , et était 

alors désagréable , ca r il baissai t les co rnes , et 

en. menaça i t celui qui venait de le caresser . Le 

moindre objet suspec t lui Taisait d resser les 

oreilles, et il se me t t a i t en état de défense. 11 se 

précipitait sur les chiens assez r a p i d e m e n t , les 

cornes en a r r i è re , pu i s s ' a r c -bou ta i t su r ses p ieds 

de devant, baissai t les cornes et donna i t u n coup 

de bas en h a u t ; il lançai t aussi des coups de 

pied. Pour d e m a n d e r sa n o u r r i t u r e , il poussai t 

tantôt un g r o g n e m e n t , t an tô t un faible c r i . Il se 

contentai t de foin, d 'avoine, de gra ins . Il s u p 

porta long temps l 'esclavage. 

Cet an imal ne s'est encore r ep rodu i t q u e quel 

quefois en captivi té , en Angle te r re et en Bel 

gique. 

LES B O S É L A P H E S — BOSELAPHUS. 

Die Elenantilopen, 
C a r a c t è r e s . — Les bosélaphes forment en quel

que sorte u n genre de t ransi t ion en t r e deux fa

milles. A voir leurs formes lourdes et pesan tes , 

leur queue l o n g u e , leur gorge pendan t e , on d i 

rait un bœuf; mais leurs cornes , et m ô m e leurs 

allures, p e r m e t t e n t de reconna î t r e leur étroi te 

parenté avec les anl i lopidés . Leu r s cornes sont 

fortes, droi tes , t r ansve r sa lemen t r u g u e u s e s , et 

parcourues dans une par t ie de leur l ongueu r par 

un bourre le t spiral . Us m a n q u e n t de la rmie rs , 

et les femelles ont qua t re mamel l e s . 

L E B O S É L A P H E C A N N A — BOSELAPHUS CJNNJ-

IHe Karma. 
C a r a c t è r e s . — Le canna (jig. 274) a près de 

3 mètres de long, sans c o m p t e r sa q u e u e qu i a 
environ 30 c e n t . ; il a plus de 2 m è t r e s de hau
teur au garrot , et pèse de 330 à 400 k i l og ram
mes. Des chasseurs assuren t en avoir tué de 4 mè-
t r e s d e l o n g , et p e s a n t 3 0 0 k i l o g r a m m e s ; l 'espèce 
at te indrai t donc la tai l le de l 'élan. 

La cou leu r change avec l 'âge. Le mâle adul te 

a le dos b r u n clair ou gris j a u n â t r e , à bandes 

cou leu r roui l le , les flancs b lanc j a u n â t r e , le ven

tre et la face ex te rne des j a m b e s d 'un b lanc j a u 

n â t r e , la tête d 'un b r u n j a u n e clair, la cr in iè re 

et u n e touffe de poils sous le cou d 'un b r u n jau

nâ t re ou roux-b run foncé. Su r le dos , est u n e 

ra ie de m ô m e cou leu r . La femelle por te a u - d e s 

sus du tarse une t ache b r u n e , et au tou r des pieds 

un cercle d 'un b r u n r o u x foncé. 

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

se t rouve dans la plus g rande par t ie du sud de 

l 'Afr ique, dans la Cafrerie, la Hot ten to t i e , le pays 

des Bosch imans , au nord et à l 'est d u Cap. Au 

Cap m ê m e , il a c o m p l è t e m e n t d i sparu . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les c a n n a s 

vivent en société c o m m e les au t res ant i lopidés . 

Les vieux mâles sont souvent bannis du t r o u p e a u . 

Les bandes de hu i t à dix indiv idus sont plus r a res 

q u e celles de vingt à q u a r a n t e ; dans l ' in té r ieur 

des terres , on doit m ê m e en t rouver de beaucoup 

plus nombreuses . 

Les cannas on t de t rès -grands rappor t s avec les 

bovidés par les m œ u r s . Us t ro t t en t en rangs se r 

rés , sans avoir p e u r de l ' h o m m e , et celui-ci doit 

se hâ t e r de les éviter, s'il ne veut en êt re m a l 

t ra i té . Cependant , là où ils on t appr is à conna î t r e 

les a rmes à feu, ils sont plus craintifs ; les femelles 

et les j e u n e s p rennen t r a p i d e m e n t la fuite à l 'ap

p roche de l ' h o m m e , et se réfugient dans la m o n 

tagne. Les vieux mâles , t rop gras pour pouvoir 

les y su ivre , res ten t dans la pla ine , mais u n bon 

cheval a assez de peine à les a t t e ind re . 

Le r u t ne para i t pas avoir lieu dans une saison 

d é t e r m i n é e , car on trouve des j eu n es e t des 

femelles pleines en tou t t e m p s . D 'après les o b 

servations faites sur des a n i m a u x captifs, la d u 

rée de la gestat ion est de deux cen t qua t r e -

vingt-deux j o u r s . Avan t l ' a ccoup lemen t , les 

mâles se l ivrent des combats acha rnés . 

C h a s s e . — Au Cap, on chasse les cannas à che

val, s u r t o u t pendan t la c h a u d e sa i son ; il suffit 

a lors , en effet, de que lques h e u r e s p o u r qu' i ls 

s ' a r rê ten t , soit qu ' i l s l ivrent combat , soit qu' i ls 

s ' abandonnen t à leur sor t . Autrefois, on les p r e 

na i t dans des espèces de collets , don t on e n t o u 

rai t les p lan ta t ions . 

C a p t i v i t é . — Dans ces derniers t e m p s , les 

cannas sont devenus c o m m u n s dans les j a r d i n s 

zoologiques d 'Europe . D'après W e i n l a n d , ils pro

v iendra ien t tous de deux pa i res que le v icomte 

de Derby in t roduis i t en Angle ter re en 1840 et 

en 1831 . Un descendan t de la p remiè re pa i re , né 

en 1816, vit encore a u j o u r d ' h u i . De Londres , on 
1 envoya de ces an imaux dans les autres ja rd ins 
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Fg. 274. Le Bosélaphe Canna. 

de la Grande-Bre tagne , pu i s dans ceux du con
t inent . Us réussissent t r è s -b ien et s 'apprivoisent 
r ap idemen t ; ils on t t ou t e la d o u c e u r et la s tup i 
dité des bœufs et se r ep rodu i sen t faci lement . 
Us pou r r a i en t donc être acc l imatés sans t r op de 
pe ine . Les Anglais on t fait p lus ieurs tentat ives à 
ce sujet. A Regent ' s Pa rk , tous les j eunes sont 
r e t enus à l 'avance par de r iches propr ié ta i res , et 
dans un t emps peu é lo igné , on verra sans doute 
pa r tou t ces ant i lopes pa î t re au mi l ieu des bœufs . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r du canna est 

t r è s -bonne . Il y a que lques années , l 'on abat t i t 
en Angle te r re un j e u n e mâle , dun t on servit la 
viande à la table de la re ine , à W i n d s o r , aux 
Tui ler ies , et à un dîner auque l assistaient des 
m e m b r e s de la c h a m b r e des lords et de celle des 
c o m m u n e s , et l 'on t rouva excel lente la graisse 
qui était en t re les fibres muscu la i r e s . Les Angla is , 
qu 'on p e u t r egarder c o m m e de bons juges , d i 
sent qu'i l n 'existe pas de me i l l eu re v iande . Ainsi 

furent • confirmés les réci ts de s ' voyageu r s , qui 
tous s 'accordent à célébrer la chair du canna . 

Au Cap, on fait un g rand c o m m e r c e de cette 
chai r . On la fume , et on l 'expédie au loin. De la 
graisse, on p ique des rôt is de gibier. De, la peau on 
prépare u n cuir fort et résis tant . Les Hot ten to t s 
emplo ien t aussi à divers usages les cornes et les os. 

L E S P O R T A X — PORTAX. 

Die Nilgau, The Portax. 

C a r a c t è r e s . — Les por tax s 'é loignent aussi 
des ant i lopidés pour ressembler aux bovidés. Le 
mâle seul est pourvu de cornes cour tes , angu
leuses, sans a n n e a u x , a t tachées aux côtés de la 
crête frontale, u n peu recourbées en avant , et 
ayant à la base u n pet i t p ro longemen t t u b e r c u 
leux qui s imule un c o m m e n c e m e n t d ' andoui l l e r ; 
le mufle est ample et les la rmiers sont profonds. 

On n ' en connaî t q u ' u n e espèce. 
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Fig. 275. Le Portai Nilgau. 

P a r i s , I . - B . B a i l l i i r t « t F a i , « d i t . 

LR l'ORTAX NII.GAU — PORTJX PICTUS. 

Der Nilgau, The Nylgau. 

C a r a c t è r e s . — Le nilgau (fig. 275) est r e m a r 

quable autant par son por t q u e par sa c o u l e u r ; il 

forme en que lque sor te la t rans i t ion en t re le 

bœuf et le cerf. 

Il a le corps peu al longé, gros , le ga r ro t p lus 

élevé, la poi t r ine plus la rge e t plus forte que 

l 'arr ière- t ra in , les épaules s u r m o n t é e s d ' une pe 

tite bosse, le cou de longueur m o y e n n e , la tê te 

mince, a l longée , le front u n peu b o m b é , le m u 

seau large, les naseaux l o n g u e m e n t fendus, la 

lèvre supér ieure couver te de poils, les yeux vifs, 

de g randeur m o y e n n e , les fossettes lacrymales 

petites e t profondes, les orei l les grandes et lon

gues, les cornes droi tes , coniques , de 20 cent , 

de long, r ecourbées en demi-cercle ; celles de la 

femelle, q u a n d elles exis tent , sont plus cour tes 

que celles du m â l e ; les j a m b e s sont hau te s et 

fortes, les sabots g rands et larges , les pinces 

plates et m o u s s e s ; la queue , qui descend j u squ ' à 

l 'art iculation t ib io - t a r s i enne , est_ recouverte, de 

BHRHM. 

poils cour t s à sa par t ie supé r i eu re , longs à sa 

par t ie infér ieure . La femelle a deux mamel l e s . 

Les poils sont cour t s , ro ides , couchés ; ceux 

de la n u q u e forment u n e cr in ière droi te ; ceux 

de la gorge une touffe longue et p e n d a n t e . La 

cou leu r généra le est u n gris b r u n foncé, à léger 

reflet b l e u â t r e ; les poils sont b lancs ou fauves 

dans leur moi t ié infér ieure , d ' u n b r u n foncé ou 

d 'un gris b leu dans leur m o i t i é t e r m i n a l e . La 

par t ie an té r i eure du ventre , les j a m b e s de devant , 

la face ex te rne des cuisses , sont d 'un gris n o i r ; 

les j a m b e s de de r r i è re son t no i res ; les deux t iers 

pos tér ieurs du ventre et la face in te rne des 

cuisses, b l a n c s ; a u t o u r des pieds est u n double 

cercle blanc ; une g rande t ache en forme de 

demi- lune se trouve sous la gorge . Le s o m m e t 

de la tê te , le front, la c r in iè re , la touffe de poils 

du cou , sont no i rs . Les vieilles femelles ont des 

couleurs plus fauves ; l eur robe est souvent gris 

b r u n , c o m m e celle du cerf. Les mâles adul tes 

ont plus de 2 mèt res de long, et l m , 3 0 de h a u t e u r 

au gar ro t . 

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

hab i t e les Indes or ienta les et le Kaschmi r , sur-

II — t 7 2 
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t o u t le pays en t re Delhi et L a h o r e . Ra re sur 

les côtes, il est plus c o m m u n dans l ' in tér ieur 

des t e r r e s . 

t i r e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne sait 

q u e peu de chose des m œ u r s du n i lgau . Il vit 
d 'ord ina i re par paires sur la lisière des jung les , 
au mi l ieu desquelles il n e se hasarde pas , de 
peu r du t ig re . Les mâles qui sont de t rop doivent 
vivre so l i ta i res . Maisi ls l ivrent de ter r ib les com
bats à leurs semblables p o u r enlever les femelles, 
et p lus d 'un s u c c o m b e dans ces lu t tes . 

Le ni lgau est le plus ' m é c h a n t , le plus résolu 
des ant i lopidës . Lo r squ 'on le poursu i t , il se r e 
tou rne fur ieux con t re le chasseur , s 'avance en 
cr ian t , puis se préc ip i te su r lui e t cherche à le 
blesser d 'un coup de corne . 

M ê m e en capt ivi té , le n i lgau n e dépouille, pas 
c o m p l è t e m e n t sa m é c h a n c e t é ; il est toujours la 
t e r r e u r des gard iens . Il se m o n t r e d 'ordinai re 
doux et apprivoisé ; mais on ne peu t se fier à cet te 
douceu r appa ren te , sur tout à l ' époque du r u t . 

E n A ng le l e r re , un ni lgau , en voulant se p réc i 
p i ter sur q u e l q u ' u n qui s ' approchai t de son en
clos, le fit avec u n e telle fureur, qu ' i l se brisa 
u n e corne con t re la pal issade et en m o u r u t . 

Les m o u v e m e n t s du nilgau sont t r ès - s ingu
l iers . Quand il est ca lme , il m a r c h e c o m m e les 
au t res ant i lopes ; mais , s'il est excité, il courbe 
l 'éehine , r en t r e le cou et s 'avance l en t emen t , lou
chan t , lançant des regards sombres et m é c h a n t s , 
la q u e u e en t re les j a m b e s . En pleine fuite, il a 
un air noble ; sa q u e u e est alors re levée . 

D'après les voyageurs , le ni lgau res te tou te la 
j o u r n é e dans la forêt. Ce n 'es t que de bon m a l i n 
ou après le coucher du soleil qu ' i l va che rche r 
sa n o u r r i t u r e ; il est t rès -dé tes té dans les plan
ta t ions à cause des dégâts qu'i l y fait. Avant de 
m a n g e r u n e chose , il la flaire; il choisit soigneu
sement sa n o u r r i t u r e , et, cela faisant, il détrui t 
b e a u c o u p . 

La femelle a une gestat ion de h u i t mo i s ; sa 
p remiè re portée est d 'un pet i t , les autres de deux . 
Dans l ' Inde, elle m e t bas en d é c e m b r e ; le ru t 
a l ieu à la fin de mars dans nos ménager i e s , et la 
mise bas a l ieu en é té . Les p r e m i e r s qui n a 
q u i r e n t au Ja rd in zoologique de H a m b o u r g vin
r en t au m o n d e le 8 août . Ils avaient la m ê m e 
robe que leur mè re . Le j e u n e mâle ne pri t qu ' à 
deux ans la couleur de son sexe. 

C h a s s e . — Les Indiens chassen t le ni lgau avec 
passion. Les grands du pays lèvent de véri ta
bles a r m é e s , qui pa rcouren t la con t rée , afin que 
ces se igneurs , c o m m e ceux d 'Europe , puissent 
en toute commodi té accompl i r des ac t ions d ' é 

clat , q u e cé lèbrent les poêles et les flatteurs 

officiels. 

C a p t i v i t é . — Depuis t rès - long temps déjà les 

Indiens offrent à leurs rois et se igneurs des 

ni lgaus captifs ; on en yoit donc chez les g rands 

personnages . En Europe , la p remiè re pai re arr iva 

en 1767, en Angle te r re . Avant la fin du siècle, 

on en vit d 'aut res en F r a n c e , en Hol lande , en 

Al lemagne . Au jou rd ' hu i le ni lgau existe à peu 

près dans tous les j a r d i n s zoolôgiques , et s'y est 

souvent r ep rodu i t . Les j e u n e s s 'élèvent si faci

l emen t , qu ' avan t peu il sera inuti le d 'en faire 

venir des Indes . 

On a pensé à les acc l ima te r chez n o u s , à les 

me t t r e en l iberté d a n s les fo rê t s ; mais les cul t i 

vateurs et les forestiers n ' o n t pas été consul tés , 

et l 'on n e peu t , en a t t endan t , satisfaire encore à 

ce v œ u des zoophiles . 

L E S T É T R A C É RE S — TETRACERUS. 

Die Vierhornantilopen. 

C a r a c t è r e s . — Les Té t racè res n ' o n t de cornes 
q u e chez les mâles , et ces cornes sont au 
n o m b r e de q u a t r e . El les sont droi tes , para l lè les , 
séparées , sans r ides , grêles, lisses, a cuminées ; 
les infér ieures sont placées en t re les o rb i t es . 
Ils on t des l a rmiers amples et u n e q u e u e c o u r t e . 

L E T E T R A C E R E T C H I C K A R A — TETRACERUS 

QU JDRIC.ORiyiS. 

Die vier Tlôrnern Antilope, ou Schikara. 

Nous t rouvons encore dans les Indes une des 
espèces les plus curieuses n o n - s e u l e m e n t d 'an-
t i lopidés , mais de r u m i n a n t s , le tchickara ou 
té t r acè re quadr i co rne (Jig. 276). Il y a bien des 
r u m i n a n t s domes t iques qui ont qua t re et m ê m e 
hu i t cornes , mais ce ne sont que des except ions , 
des anomal ies . A u c u n animal sauvage au t r e que 
le té t racère ne présen te cet te pa r t i cu la r i t é . Un 
voyageur dit avoir t rouvé une au t r e espèce voi
s ine , mais nous n 'en savons pas encore assez 
pour pouvoir décider si c 'est b ien une espèce ou 
une s imple var ié té . 

C a r a c t è r e s . — Le té t r acè re q u a d r i c o r n e ou 
tch ickara est un peti t an imal , é légant , long de 
82 cent . , hau t de 53 , au garrot , et d o n t la queue 
mesu re 14 cent . Les cornes an té r ieures na issen t 
au-dessus de l 'angle an té r i eu r de l 'œil, et sont 
un p e u incl inées en ar r iè re ; les postér ieures 
sont au -des sus de l 'angle pos té r ieur de l'œil ; 
leur moi t ié inférieure est dir igée fo r tement en 
a r r i è r e , leur moit ié supér ieure en avant. Elles 
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Fig. 2 ; c . L e Tétracère Tchickara, 

sont annelées à leur b a s e ; l eur poin te est lisse et 

ar rondie . Les oreilles sont grandes et ar rondies , 

les fossettes lacrymales longues , le bou t du m u 

seau large et n u ; les j ambes sont m i n c e s ; les 

poils longs et r a i d e s ; le dos est d 'un b r u n fauve; 

le ventre b lanc . La femelle est de cou leur plus 

claire que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Har t -

wicke, le t ch icka ra n'est pas ra re dans les Indes ; 

il est m ê m e c o m m u a dans la par t ie oues t du 

Bengale, dont il .habite les collines et les can

tons boisés. L 'on connaî t fort peu la vie de cet 

animal en l iber té , et l 'on n 'a eu jusqu ' i c i que de 

rares occasions de l 'observer en captiviLé. L 'on a 

constaté cependan t que tous, en vieill issant, d e 

vinrent méchan t s ; que les mâles sont te l lement 

exciLés à l ' époque du r u t , qu ' i ls se préc ip i ten t 

sur tous les aut res a n i m a u x domes t iques , et 

m ê m e sur le gardien qu i les nour r i t . HarLwicke 

en eu t qui se reprodu i s i ren t . La femelle mit bas 

deux peti ts pa r po r t ée . 

L E S À C R O N O T E S — ACRONOTUS. 

Die Kuhantilopen. 

C a r a c t è r e s . — Sous le n o m d'acronotes, d'aké 

¡aph.es, p lus ieurs natural is tes réunissent de grands 

antilopidés à cornes con tournées en spirale, à 

garrot plus ou ' moins élevé, à dos incl iné, à 

queue de longueur m o y e n n e , touffue à son ex

t rémi té . D 'aut res réservent ce n o m pour l 'espèce 

qui va nous occupe r . · 

L'ACKONOTE CAAMA — ACRONOTUS CAAMA. 

Die Kuhantilope, das Eaœrteheest, The Hartebeest. 

C a r a c t è r e s . — Le caama (fig. 277), c o m m e le 

n o m m e n t les Hot ien to t s , le likaama des Cafres, 

le haartebeest des colons hol landais du Cap, a la 

taille d u cerf, mais il es t p lus lourd ; sa tê te est 

l a ide ; aussi que lques natural is tes on t proposé 

de l 'appeler alcelaphus, c 'est-à-dire tête d 'é lan . 

Son dos est i n c l i n é ; le gar ro t est s u r m o n t é d 'une 

bosse ; les cornes sont droi tes , r ecourbées en 

forme de lyre ; dans leur t iers infér ieur , elles 

s ' infléchissent en a r r i è re , à angle a igu . La cou

leur fondamenta le de la robe est un b r u n can

nelle assez vif; le front est n o i r : la par t ie pos 

t é r i eu re du ven t re , la face in te rne des cuisses et 

les fesses sont b l a n c h e s ; u n e raie noire va de 

l 'occiput au ga r ro t ; deux au t res descenden t du 

front au m u s e a u . Les j a m b e s on t des raies noires . 

Les mâles adul tes on t près de l m , 3 0 de h a u t e u r , . 

au garrot , e t 2 m 30 de l o n g u e u r , sans compte r 

la queue qui a près de 50 cen t imè t re s . Les cornes 

ont 66 cen t imè t res de longueu r . 

La femelle est plus pet i te que le m â l e ; ses 

cornes sont plus cour tes , plus minces , sa robe 

est p lus foncée. Les peti ts sont b r u n - j a u n e . 

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

hab i t e le sud de l 'Afrique, su r tou t l ' in tér ieur 

des te r res , où il est plus à l 'abri des c h a s s e u r s ; 

il a à peu p rè s c o m p l è t e m e n t d i sparu d u t e r r i 

toire du- Cap. Il vit dans le désert , dans les en* 

droits les plus a r ides . 
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Kig. 27 7. L'Acronote Caama. 

Une espèce voisine de celle-ci, le buba l e , h a 

bite le nord de l 'Afrique. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On r e n c o n t r e 

d 'o rd ina i r e les caamas en t roupes de six à hu i t 
individus. Dans cer taines saisons, ils émig ren t 
en g randes bandes de 200 à 500 tôtes. Souvent , 
ils se réunissent à des t roupeaux de gnous , d 'an
t i lopes , d ' au t ruches . Dans ces r é u n i o n s , les caa
mas on t la d o m i n a t i o n ; les mâles , du moins , se 
dis t inguent pa r leur p rudence et par un cer ta in 
degré de finesse. 

L 'his toire de leurs m œ u r s en l iber té n 'es t pas 
c o m p l è t e m e n t connue . On les chasse beaucoup , 
il est vrai , mais aucun observa teur ne semble 
s 'être encore donné la peine de nous faire con 
naî t re leurs hab i tudes . Ce sont des a n i m a u x 
assez lourds , cependant difficiles à a t te indre . 
L e u r vue est pe rçan t e , leur odorat subt i l , ce qui 
leur p e r m e t d 'apercevoir le dange r à t e m p s . Le 
guide du t r o u p e a u s 'é lance à toute vitesse, et les 
autres le suivent en rangs ser rés . Le chasseur les 
pour su i t à cheval , ou les abat à. coups de fusil. 
L ' an imal fuit t an t qu ' i l p e u t ; mais quand il est 
blessé ou acculé , il se r e tou rne , et se préc ip i te 
sur son adversaire c o m m e le fait un t a u r e a u . 

Pendan t l ' époque du r u t , les mâles se l ivrent 

des comba t s acha rnés , et sont souvent d an g e 

reux , à ce m o m e n t . La femelle me t bas un seul 

pet i t , qu i la suit dès la na issance , et qui res te 

avec elle j u squ ' à la saison du r u t suivant . 

C a p t i v i t é . •— Pr is j e u n e s , les caamas s ' appr i 

voisent faci lement, et suppor ten t long temps la 

captivi té . Mais on ne p e u t j ama i s se .fier q u ' a u x 

femelles ; en vieillissant, les mâles dev iennen t 

t r è s - m é c h a n t s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On uti l ise la v iande , la 

peau e t les cornes du caama. On coupe la p r e 

mière en lan iè res , on la fait sécher à l 'air , e t on 

la m a n g e ensu i t e . De la peau on fait des c o u 

ver tures ; t année , cet te peau ser t à fabr iquer des 

courro ies et des h a r n a i s ; les cornes , dures et bri l 

lantes , sont employées à divers usages . 

L E S C A T O B L É P A S — ÇATOBLEPAS. 

Bill Wildebeests. 

A la fin de ce t te r iche famille des ant i lopidcs , 
nous t rouvons un des r u m i n a n t les plus cu r i eux : 
un mé lange d 'ant i lope , de bœuf; de cheva l , u n e 
vraie ca r ica ture de tous ces a n i m a u x si grac ieux 
et si nobles ; c'est le g n o u dont on a fait, avec 
ju s t e r a i s o n , le type d 'un genre par t icul ier . 
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¥\g. 27 8. Le Catoblépas gnou. 

Quand on voit pour la p r e m i è r e fois cet an imal , 
on se demande quel le bê te ce peu t bien ê t re : on 
dirait un cheval à sabot fendu et à tê te de t a u 
reau , et ses hab i tudes sont aussi s ingulières que 
ses formes. On ne peu t dire q u e ce soit un bel 
animal , q u e l q u e élégantes que soient les diverses 
parties, envisagées s épa rémen t . 

L E C A T O B L É P A S G ! \ O L T — CATOBLEPAS GNU. 

Der Gnu. 

C a r a c t è r e s . — Le gnou (fig. 278), wildebeest des 

colons hol landais , a la taille d 'un poulain d 'un an, 

des cornes épaisses e t recourbées , u n e queue dé 

cheval, une cr in ière dressée , des touffes de poils 

curieuses sur le front et à la po i t r ine . 11 est d 'un 

gris b run un i fo rme , plus clair dans cer ta ins en

droits , p lus foncé dans d 'au t res , t i r an t tan tô t sur 

le j a u n e ou le r o u x , t an tô t sur le noir . La cr i 

nière est b l anchâ t r e ; les poils en sont blancs à 

la racine , no i r s au milieu, roux à la p o i n t e ; les 

poils de la q u e u e sont gris b r u n à leur racine et 

blancs à la pqin te . Les touffes de poils de la poi

tr ine et du cou sont d 'un gris b run foncé; la 

ba rbe est b lanche ; les p inceaux de poils qui sur

m o n t e n t le m u s e a u sont b r u n s ; les sourcils et 

les mous taches sont b lancs . 

Les cornes exis tent chez les deux sexes. Elles 

sont aplat ies , r ecourbées d 'abord en bas , puis en 

dehors . Un an ima l adul te a environ 2" ,50 de 

long, y compr i s la q u e u e , qui m e s u r e 50 c e n t . , 

ou de 66 cent , à 1 m è t r e , en t enan t c o m p t e des 

poils qui la t e r m i n e n t ; la h a u t e u r , au gar ro t , 

est de l m , 1 5 . La femelle est plus pet i te ; ses cor

nes sont plus faibles. 

Les nouveau-nés n 'on t po in t de co rnes ; mais 

ils ont déjà la cr in ière et la touffe du cou . 

Il existe deux au t re s espèces de catoblépas , le 

cocun {catoblépas taurina), et le gorgon ou gnou 

rayé (cutoblepas gorgon). Le p remie r est plus 

grand q u e le gnou p r o p r e m e n t d i t ; il a la cri

n ière et la q u e u e d ' un blanc pur , les touffes de 

poils du front, du cou et de la poi t r ine foncées. 

Le gorgon n 'a q u ' u n e pet i te c r in i è r e ; sa cou leu r 

est g r i se ; et il a le cou et la po i t r ine m a r q u é s de 

raies foncées. 

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

toblépas hab i t en t le sud d e l ' A f r i q u c , j u s q u e v e r s 
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l ' équa teu r . Ils é ta ient autrefois c o m m u n s au Cap ; 
ils en on t p r e s q u e complè t emen t d isparu . Us 
sont encore t r è s - n o m b r e u x dans le pays des Hot
t en to t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Au dire des 

mei l leurs observateurs , les gnous émig ren t cha
q u e a n n é e ; A. S m i t h croi t qu ' i ls sont poussés 
p a r u n ins t inc t ana logue à celui des oiseaux ; je 
pense que ce n 'es t que le m a n q u e de n o u r r i t u r e 
qui les fait se déplacer . Ce sont des a n i m a u x t rès -
agi les , a d m i r a b l e m e n t doués pour vivre dans les 
g randes p la ines . 

Pr ingle les a vus devenir c o m m e fous q u a n d 
on suspend à u n e p e r c h e un d rapeau écar la te . 
Us ont l 'a ir de vouloir fondre sur l ' h o m m e , s'en
fuient au m o i n d r e geste m e n a ç a n t , rev iennent , 
se sauvent de nouveau , s ' a r rê ten t . 

Gordon di t qu ' i ls ne qu i t t en t po in t leur p lace , 
m ê m e q u a n d ils sont poursuivis par u n grand 
n o m b r e de chasseurs . Us e n t o u r e n t ceux-c i d ' u n 
cercle sans fin; ils t o u r n e n t a u t o u r d 'eux, faisant 
les bonds et les cabrioles les p lus comiques . 

On voit parfois de vieux gnous sol i taires ou ré
unis à q u a t r e ou c inq , res te r des h e u r e s ent ières 
i m m o b i l e s , à considérer les m o u v e m e n t s des au 
tres a n i m a u x , en faisant en t end re des soupirs , al
t e r n a t i v e m e n t longs et s accadés ; si u n chasseur 
s ' approche d 'eux, ils r e m u e n t la q u e u e , sau ten t eu 
l 'a ir , s 'enfuient r a p i d e m e n t en bondissant . Puis ils 
s ' a r rê tent , et souvent deux d ' en t re eux se l ivrent 
un comba t . Ils se préc ip i ten t l 'un sur l ' au t re , 
t o m b e n t à genoux , se re lèvent , décr ivent de nou
veaux cercles , ag i ten t l eur q u e u e , cou ren t dans 
la p la ine , en tou ré s d ' un nuage de pouss ière . 

D'autres voyageurs font du gnou l i m a g e de la 
l iber té , lui accorden t la force et le courage . Les 
Hot ten to t s r a c o n t e n t sur lui n o m b r e de fables, 
et les chasseurs e u x - m ê m e s , entra înés peut -ê t re 
pa r l 'aspect fantas t ique de l 'animal , en font le 
héros des aventures les plus é t ranges . Toujours 
est-il que ses hab i t udes sont aussi s ingul ières 
q u e ses formes . 

Ses m o u v e m e n t s sont cu r i eux . Le gnou va 
d 'o rd ina i re à l ' amble , e t cela m ê m e lorsqu ' i l 
ga lope . T o u s ses m o u v e m e n t s sont exécutés 
avec r ap id i t é . Il se m o n t r e en m ê m e t e m p s gai , 
encl in à j oue r , c o m m e nul au t re r u m i n a n t . Dans 
le comba t , la femelle fait preuve d 'au tan t de cou
rage q u e le ma ie . Sa voix ressemble an beu 
g lement du bœuf. Les j e u n e s ont une sorte de 
b ê l e m e n t n a s o n n a n t , que les colons hol landais 
t r adu i sen t par : « Noeja Goedo Avond, » c'est-à-
d i re , Mademoisel le , bonsoir 1 Us disent y avoir 
été souvent t r o m p é s . 

Le gnou est très-bien doué sous le r appor t des 
sens, sur tou t sous celui de la vue , de l 'ouïe et de 
l ' odora t ; il est moins bien par tagé re la t ivement 
à l ' in te l l igence. Son rega rd pa ra î t ê t r e celui d 'un 
fou. 

On ne sait r i en au sujet de sa r ep roduc t i on ; l'on 
ignore si la femelle a un ou deux peti ts par por tée . 

C h a s s e . — Le gnou cou r t très-vite e t long
t e m p s , ce qui r end sa chasse très-difficile. On 
dit qu'il fond sur le chasseur , e t che rche à le 
t u e r à coups de cornes et à coups de pied, 
q u a n d il voit qu ' i l ne p e u t plus é c h a p p e r p a r la 
fui te ; que , blessé, il se j e t t e à l 'eau ou d a n s un 
préc ip ice , p o u r m e t t r e fin à ses d o u l e u r s . 

Les Hot tentots le tuen t avec des flèches empoi 
sonnées ; les Cafres le gue t ten t de r r i è re des buis
sons, et lui percent le c œ u r d 'un coup de lance 
ou d 'une flèche. 

Un gnou poursuivi se c o m p o r t e c o m m e le t au 
r e a u s a u v a g e ; c o m m e lui . il relève la t ê t e , se 
baisse , r u e avant de s'enfuir, considère son e n 
n e m i . Aussi , c o m m e le di t C u m m i n g , les g n o u s 
ne p r e n n e n t pas la fuite m ê m e q u a n d p lus ieurs 
des leurs sont t o m b é s . U n t r o u p e a u de gnous 
laisse parfois a p p r o c h e r les chasseurs j u s q u ' à 
une faible d i s tance sans penser à s 'enfuir. Le 
bru i t de la dé tona t ion les effraye beaucoup e l 
leur fait faire les bonds les plus drô les . Ce n 'es t 
que r a r e m e n t q u ' o n p r e n d les gnous dans des 
collets ou dans des fosses. 

C a p t i v i t é . — Les vieux gnous se c o m p o r t e n t 
c o m m e des fous, en captivi té ; les j eu n es p e r d e n t 
u n peu de leur sauvager ie , mais r es ten t toujours 
désagréables , et c'est bien va inemen t q u ' o n ten
tera i t de les acc l imate r dans d ' au t re s pays. Le 
gnou captif est toujours indomptab le , indilTé--
r e a t aux caresses , aussi b ien qu ' à la pe r te de sa 
l ibe r t é . Il s ' approche de la gril le de son enclos 
lo r squ 'on lui présente d e la nourr iLure , mais 
n ' e n t émoigne nul le r econna i s sance , va indiffé
r e m m e n t d 'un spec ta teur à l ' au t re . 

Un gnou vivant que j ' a i vu au J a r d i n zoologique 
d 'Anvers , a fait sur moi une impress ion fantasti
que . Au repos , il a l 'air d ' un bœuf, mais sa m a r 
che à l 'amble l 'en dis t ingue b ien . Il lève le pied 
de derr ière avant celui de devant . Il est difficile 
de le faire t rot ter , et q u a n d on lui fait violence, 
il se m e t en colère , m a i s n e peut faire de g r a p d s 
b o n d s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . •— Le gnou a la m ê m e ut i 

lité que les au t res a n i m a u x sauvages de l 'Afrique. 
On m a n g e sa viande, qui est t endre et succulente ; 
de sa peau on fait du c u i r ; de ses co rnes , des 
manches de couteaux el divers au t res objets . 
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LES CAPRIDÉS - CAPRM 

Die Ziegen, The Goats. 

Que nous r ega rd ions les chèvres e t les m o u 

tons c o m m e des familles ou des genres diffé

ren ts , peu i m p o r t e ; la classification n ' es t pas ce 

qui nous p r é o c c u p e le plus ; elle n'est p o u r nous 

qu 'un moyen de r ange r les a n i m a u x les uns près 

des autres . La p lupa r t des na tura l i s tes ne voient 

dans les ant i lopes , les chèv re s , les m o u t o n s et 

les bœufs q u e des genres d 'une m ê m e famille, 

tandis que d ' au t re s eu font au tan t de familles 

dist inctes. On n e peut n ier qu ' i l n'y ait au t an t 

de ressemblance en t re les m o u t o n s e t les chè 

vres qu ' en t r e les diverses espèces d 'ant i lopidés , 

mais d 'un au t r e côté les différences sont assez 

t ranchées pour q u e nous nous croyions autor isés 

à suivre la division de Fi tz inger . 

C a r a c t è r e » . — Les chèvres sont des r u m i 

nants de m o y e n n e t a i l l e ; ils on t le corps gros, 

fort, les j a m b e s v igoureuses , peu é levées ; le cou 

ramassé, la tê te re la t ivement cou r t e , le front 

large, les yeux grands et vifs ; les oreilles d r e s 

sées, po in tues , t rès-mobi les . Les cornes existent 

chez les deux sexes; elles sont à deux ou qua t re 

pan? a r r o n d i s , à stries d 'accro issement a n 

nuel bien m a r q u é e s ; elles se r ecou rben t s im

plement en a r r i è re , en demi-cercle , ou se con

tou rnen t au s o m m e t en forme de lyre . Celles des 

mâles sont plus fortes q u e celles des femelles. 

Les fossettes l ac rymales font toujours défaut . 

La femelle a deux m a m e l o n s . La fou r ru re est 

un fin duvet recouver t de soies grossières . Chez 

plusieurs e spèces , les soies sont assez épaisses ; 

chez d 'autres , elles forment u n e cr inière ou u n e 

barbe . La robe est foncée , de cou leu r de te r re 

ou de roche , g é n é r a l e m e n t b r u n e ou gr ise . 

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

habi ta ient o r ig ina i rement le cent re e t le sud de 

l'Asie, 1 Europe , le nord d e l 'Af r ique ; au jour

d 'hui , que lques espèces sont r épandues sur tou te 

la surface de la t e r re . Une seule est p ropre à 

l 'Amérique d u Nord . 

S œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les capr idés 

vivent sur les mon tagnes , où ils r e c h e r c h e n t les 
lieux les plus sauvages , les plus sol i ta i res ; plu
sieurs espèces m o n t e n t j u s q u ' a u delà de la l imite 
des neiges é ternel les . Us se t i ennen t dans les pâ
turages s e c s , exposés au soleil , dans les forêts 
clair-semées, les bruyères , les rochers qui s 'élè
vent au mil ieu des neiges et des glaces. En hiver , 
ils descendent vers la p la ine . 

Les capr idés sont des a n i m a u x sociables, les
tes , vifs, toujours en m o u v e m e n t , p r u d e n t s , ru 
sés m ê m e . Ils couren t , s au ten t sans cesse et , ne 
se couchen t q u e p o u r r u m i n e r . Les vieux boucs 
bann i s des t roupeaux , vivent soli taires. Quoique 
les capr idés r ô d e n t la nui t , ils on t cependan t des 
habi tudes plus d iu rnes que noc tu rnes . Leurs 
qual i tés se manifes tent dans toutes les occasions. 
Ils s au t en t et g r i m p e n t avec une g rande agi
l i té , et font p reuve d 'un courage , d 'un j u g e m e n t , 
d ' u n e résolut ion r e m a r q u a b l e s . Ils m a r c h e n t 
d 'un pied sûr dans les endroi t s les plus pér i l 
l e u x ; ils rega rden t avec indifférence au fond des 
ab îmes les p lus affreux; exempts de ver t ige , ils 
se t i ennen t sur les crêtes les plus é t r o i t e s ; ils 
b r o u t e n t avec une t émér i t é sans égale dans les 
lieux les plus d a n g e r e u x ; ils ont en ou t re une 
t rès-grande v igueur et rés is tent long temps à la 
fat igue. Ils sont donc propres à hab i t e r u n p a u 
vre doma ine , où le m o i n d r e c h a u m e , la plus 
peti te feuille ne s 'achètent q u ' a u pr ix des plus 
grands elforts. Ils a iment à joue r en t r e e u x , et 
sont p r u d e n t s et craintifs vis-à-vis des aut res 
a n i m a u x . Au moind re b ru i t ils p r ennen t la fuite, 
sans que l 'on puisse dire cependan t qu ' i ls soient 
peu reux ; car , au besoin , ils c o m b a t t e n t avec 
courage et vail lance, et paraissent m ê m e p rendre 
u n cer ta in plaisir à la lu t l e . 

Les capridés se nourr issent de toutes les p lan
tes savoureuses qui croissent sur les mon ta 
gnes . Us sont g o u r m a n d s , choisissent les m e i l 
leurs m o r c e a u x , savent parfa i tement t rouver 
les bons p â t u r a g e s , et à cet effet voyagent sou
vent d 'un endro i t à un a u t r e . Tous a i m e n t le 
sel et r e c h e r c h e n t les endro i t s où ils en t r o u 
vent. Us ont besoin d 'eau et fuient les l ieux où il 
n 'y a ni sources ni ru isseaux; 

L 'ouïe , la vue et l 'odorat , sont bien et éga le 
m e n t développés chez les capr idés ; cependant 
la vue est peut -ê t re le sens le mo ins parfait . 
Leur intel l igence est assez g r a n d e ; leur mémoi re 
n 'est pas r e m a r q u a b l e , mais ils savent profiler 
de l 'expérience et éviler avec beaucoup de p r u 
dence les dangers qui les m e n a c e n t . Certaines 
espèces sont cap r i c i euses , d 'aut res sont m é 
c h a n t e s . 

X e n o m b r e des peti ts varie d 'un à q u a t r e . Les 
espèces sauvages n 'en ont j amais p lus de deux ; 
les espèces domes t iques en on t r a r e m e n t q u a l r e . 
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Les pet i ts na issent bien développés , les yeux o u 
verts , et peuven t suivre leurs pa ren t s que lques 
m i n u t e s après la naissance. Dès le p r e m i e r j o u r 
de l e u r vie, ils cou ren t dans la m o n t a g n e avec 
au tan t de hardiesse et de sécur i té q u e les vieux 
individus . 

U s a g e * e t p r o d u i t * . — On peu t dire que tous 

les capr idés sont des a n i m a u x ut i les . Les dégâts 
qu ' i ls causen t sont t r op m i n i m e s pour ba lancer 
l 'avantage dont ils sont p o u r n o u s ; leur ut i l i té 
est donc i n c o n t e s t a b l e , su r tou t dans cer tains 
pays o ù , sans eux , de vastes é tendues de te r ra ins 
seraient improduc t ives . Les m o n t a g n e s sauvages 
du sud de l 'Eu rope sont couver tes de t r o u p e a u x 
de chèvres , qui pa issent là où l ' h o m m e ne p e u t 
poser son pied. On peu t t i r e r profit de tou t dans 
les capr idés : de la v iande , de la peau , des co r 
nes , des poils. Les chèvres domest iques nous 
donnent en out re du lait et son t la r ichesse d u 
pauvre . 

C l a s s i f i c a t i o n . — Il y a g rande discussion en

t re les na tu ra l i s t e s au sujet du n o m b r e des capr i 
dés. On a de la peine à t rouver leurs carac tères 
différentiels, t an t les espèces se r e s s e m b l e n t , et 
t an t l 'observation de leurs m œ u r s est chose dif-
cile. C h a q u e espèce , cependan t , para i t avoir u n 
cercle de dispers ion r e s t r e i n t ; c h a q u e cha îne 
de m o n t a g n e s a ses capr idés . 

Toutes ces espèces peuvent ê t re rappor tées à 
trois genres : les b o u q u e t i n s , les chèvres et les 
k é m a s ou demi-chèvres . Il nous serai t difficile 
de d o n n e r l 'his toire complè te de ces différents 
g e n r e s ; nous n e pouvons qu 'esquisser à g rands 
trai ts les al lures de que lques e spèces ; du res te , 
n o u s ne connaissons pas m ê m e , à fond, tou tes 
les hab i tudes de la chèvre domes t ique . 

L E S B O U Q U E T I N S — IBEX. 

Die Steinbô ke, The Ibex. 

C a r a c t è r e s . — Le carac tè re essentiel de ce 

genre réside dans les cornes , qui sont hab i tue l l e 
men t noueuses , peu divergentes , et sou tenues 
par des axes osseux, don t tout l ' in tér ieur est ce l -
lu leux. Les espèces qui le composent on t aussi 
le m u s e a u en t i è r emen t velu. 

Les bouqueLins sont les p remie r s d 'en t re les 
capr idés , et des plus nobles p a r m i les an imaux 
sauvages. Ils hab i ten t les mon tagnes de l 'ancien 
monde , et sont tou t à fait conformés pour vivre 
dans des régions élevées, où de grands m a m m i 
fères ne pour ra ien t prospérer . Ce n 'es t pas que 
tous soient re légués à des h a u t e u r s ex t r êmes , 

u n g rand n o m b r e se m o n t r e n t à de moyennes 
al t i tudes, mais tous év i ten t la p l a ine . En outre , 
chaque b o u q u e t i n n 'a q u ' u n e aire de dispersion 
t r è s - l imi tée . Quelques na tu ra l i s t e s , à vrai d i re , 
veu len t ne voir dans tous ces bouque t in s que 
des variétés d ' une seule e s p è c e ; mais commen t 
nous expliqueront- i ls que ce t te espèce or igi 
nel le se soit assez r é p a n d u e p o u r se t rouver non-
seu lemen t dans les Alpes, lés Pyrénées et la 
Sierra-Nevada, mais encore dans le Caucase , dans 
les hautes mon tagnes de l'Asie cen t r a l e , les m o n . 
tagnes de l 'Arabie Pé l rée et de l 'Abyssinie? Les 
ca rac tè res différentiels assez impor t an t s que p ré 
sen ten t ces b o u q u e t i n s , ceux sur tou t que l'on 
t i re de la forme des cornes , ne sont pour ces na
tural is tes que des carac tè res accessoires , dus à 

! des variétés c l ima tô r iques . J e ne puis me ranger 
à pare i l avis. On peut accorder que les chasses 
qu ' on fait aux bouque t ins les a ien t repoussés 
dans les hau teurs ; ma i s on ne peu t a d m e t t r e que 
ces a n i m a u x soient capables de parcour i r les 
é n o r m e s é t endues de plaines qu i séparen t ces 
m o n t a g n e s . Nous sommes donc por té à regarder 
ces formes c o m m e a u t a n t d 'espèces . Ce faisant , 
nous avons u n g e n r e t rès- r iche : l 'Europe c o m p 
terai t q u a t r e , et peu t -ê t r e c inq b o u q u e t i n s ; le 
p remie r (ibex alpinus), est p rop re aux Alpes ; le 
second (ibex pyrenaicus), hab i le les Py rénées ; 
le t ro is ième (ibex hispanicus), la Sierra-Nevada ; 
le qua t r i ème [ibex caucasicus), et peut-ê t re le c in
qu ième (ibex Pallasï), le Caucase . 

P a r m i les espèces é t r angè res au cont inen t eu
ropéen] on peu t c o m p t e r : Vibex sibiricus, qui h a 
bi te la S ibér ie ; l'ibex creticus, de C r è t e ; Vibex 
Beden, de l 'Arabie Pé t rée ; l'ibex Walus, de l 'A
byssinie ; l'ibex armatus, de la Barbar ie ; l'ibex 
skyn, et l'ibex tubericornus de l 'H imalaya ; enfin, 
l'ibex americanus, des M o n t a g n e s - R o c h e u s e s , 
dans l 'Amér ique du Nord . 

Tous ces a n i m a u x , à la vér i t é , se ressemblent 
b e a u c o u p par le poil , pa r la c o u l e u r ; ils n e dif
fèrent, en q u e l q u e sor te , q u e par la forme des 
cornes et par la h a r b e ; mais , pour la p lupar t des 
natura l i s tes , ces carac tè res ne sont pas suffisam
m e n t distinctifs. Quoique nous n 'ayons pas assez 
de ma té r i aux p o u r pouvoir nous p r o n o n c e r avec 
parfaite assurance sur ce sujet , c o m m e jusqu ' ic i 
on n 'a pas encore m o n t r é u n e t rans i t ion d 'une 
forme à u n e a u t r e , nous pers i s t e rons , jusqu ' à 
nouvel o rd re , à cons idérer les bouque t ins que 
nous venons de n o m m e r c o m m e au tan t d 'espèces . 
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LE B O U Q U E T I N DES ALPES — IJsEX ALPINUS. 

Der Alpensteinboch, The lbex. 

C a r a c t è r e s . — Le b o u q u e t i n des Apes (FIG.1~{J) 

est un fier et nob le an ima l de l m , 4 5 à l D , , t iO de 

long, de 06 cent , à 1 m è t r e de h a u t , et du poids 

de 73 à 100 k i l o g r a m m e s . Tout en lui révèle la 

force. Il a le corps r amassé , v igoureux ; le cou de 

longueur m o y e n n e ; la tète r e la t ivement pet i te , 

le front fo r t emen t b o m b é ; les j a m b e s fortes, de 

m o y e n n e h a u t e u r ; les cornes solides ; les yeux 

vifs, à express ion ha rd i e et in te l l igente ; le poil 

épais, va r ian t su ivant les saisons ; long, grossier, 

crépu, t e rne , en h iver ; cour t , fin, br i l lant , en é t é ; 

pendan t la froide saison, il est môlé d ' un duvet 

épais, qui t ombe en été ; chez le m â l e , les poils 

de la m â c h o i r e infér ieure sont un peu plus al

longés, mais sans c e p e n d a n t former une barbe ; 

•amais ils n 'on t p lus de 6 cen t . , les aut res poils 

sont tous à peu près de m ê m e l o n g u e u r . Sa 

couleur est assez un i fo rme , et varie avec l 'âge 

B B E U M . 

et les saisons : en é t é , c 'est le gris roux qui d o 

m i n e ; en hiver , le gris j a u n e ou le fauve ; le dos 

est moins foncé q u e le vent re et por te u n e raie 

d ' un b r u n clair , faiblement m a r q u é e ; le front , 

le s o m m e t de la tê te , le nez, la gorge sont d 'un 

b r u n foncé ; du fauve roux se m o n t r e au m e n t o n , 

en avant de l 'œil , au-dessous de l 'oreille et en ar

r iè re des nar ines . Les oreil les sont d 'un b r u n 

fauve en dehor s , b l anchâ t re s en d e d a n s ; la poi

t r ine , le cou, les flancs sont plus foncés que le 

res te du c o r p s ; les j a m b e s sont d 'un b r u n no i r ; 

la l igne m é d i a n e inférieure du corps est b l anche ; 

la face s u p é r i e u r e de là q u e u e e s t b r u n e , sapoin te 

é tan t d ' u n b r u n n o i r ; une b a n d e fauve clair 

descend le long des j a m b e s de de r r i è re . La te in te 

devient de plus en plus un i forme à m e s u r e que 

l 'animal vieill i t . 

Les cornes exis tent chez les deux sexes. Le 

vieux mâle en a de r e m a r q u a b l e s par leur force 

e t l eur g r a n d e u r . Elles se r e c o u r b e n t en ar r iè re 

en forme d 'arc ou de croissant . Très-épaisses à 

l eur rac ine , elles sont , à ce niveau, voisines l ' une 
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de l ' au t re , pu is elles vont en s ' amincissant et en 
s 'é loignant de plus en plus. L e u r t r anche r e p r é 
sente u n quadr i l a tè re a l longé, l é g è r e m e n t r e n 
t r an t en a r r i è r e , et s 'amincissant vers la poin te . 
Les cercles d ' accro issement forment des n œ u d s et 
des saillies t rès -prononcés , sur tout su r la face 
a n t é r i e u r e ; ils sont moins m a r q u é s sur les faces 
l a té ra les ; faihles vers la pointe et vers la rac ine , 
ils sont sai l lants et serrés vers le mi l ieu . Les 
cornes croissent d ' une m a n i è r e en que lque sorte 
i l l imi tée ; plus l e n t e m e n t cependan t chez les 
vieux b o u q u e t i n s que chez les j e u n e s . Elles 
peuvent a t t e indre u n e l o n g u e u r de 90 cent , à 
l m , l S , et u n poids de 7 à 15 k i l o g r a m m e s . 
Les cornes de la femelle r e s semblen t plus à 
celles de la chèvre domes t ique q u ' à celles du 
b o u q u e t i n mâle . El les sont r e la t ivement pet i tes , 
p r e s q u e cyl indr iques , m a r q u é e s de sillons t r ans 
versaux, et s imp lemen t r ecourbées en a r r i è r e ; 
elles n e dépassent pas u n e longueur de 16 à 20 
cent . 

Les cornes appara issent déjà à un m o i s ; chez 
l e b o u q u e l i n d 'un an , elles ne sont encore que de 
cour ts t ronçons , offrant i m m é d i a t e m e n t au-dessus 
de la racine u n e p r e m i è r e saillie t ransversa le ; à 
deux a n s , il y a deux ou t rois sai l l ies; à t rois 
ans , les cornes ont 50 cent , de long ; le n o m b r e 
de saillies devient plus cons idé rab le , va t o u 
jours en a u g m e n t a n t , et a t te in t le chiffre de 24 
chez les vieux sujets. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n a cru pen 

dant un cer ta in t e m p s q u e ce noble an imal avait 
c o m p l è t e m e n t d i spa ru . D u r a n t p lus ieurs années 
on n ' en avait vu aucun , e t tous les a m a t e u r s de 
chasse e t tous les na tura l i s tes se désola ient de la 
dispar i t ion du b o u q u e t i n ; h e u r e u s e m e n t il n ' en 
étai t r i en . L 'espèce hab i t e enco re nos hau t e s 
m o n t a g n e s , en très-pet i t n o m b r e , il est vra i . 

Autrefois , le bouque t in devait p e u p l e r tou te la 
cha îne des Alpes. Il y a p lus ieurs siècles, i l pa is 
sait p e u t - ê t r e sur les pâ tu rages les moins élevés ; 
de nos jours on ne le t rouve p lus q u e dans les 
m o n t a g n e s qu i en touren t le m o n t Rose. Il a d is 
paru du res te des Alpes , et depuis l ong temps 
déjà ; il y a des centa ines d ' années q u e les b o u 
quet ins vont en d i m i n u a n t , et si, au dern ie r s iè
cle, on n'avait pris p o u r les p ro téger des m e s u r e s 
par t icu l iè res , il n 'y en au ra i t p e u t - ê t r e plus un 
seul a u j o u r d ' h u i . 

D 'après les anciens h i s to r iens , les b o u q u e t i n s , 
c o m m e nous venons de le d i re , hab i t a i en t a u 
trefois toutes les Alpes Suisses et A l l e m a n d e s ; 
ce ne fut q u e dans les t e m p s an té -h i s to r iqucs 
qu'i ls descend i ren t j u s q u e dans les Alpes infé

r i eu re s . Ils devaient ê t re c o m m u n s au t emps des 
R o m a i n s , car il n 'é ta i t pas r a re de voir cent à 
deux cents b o u q u e t i n s vivants a m e n é s à Rome , 
pour y figurer dans les j e u x du c i r q u e . Au quin
z ième siècle, ces a n i m a u x é ta ient déjà r a res en 
Suisse ; en 1550, le dern ie r fut tué dans le can
ton de Glar is ; dans les Grisons, le gouve rneu r 
de Gastel n e p u t qu 'avec pe ine en t rouver en 
1574, p o u r l ' a r ch iduc d 'Au t r i che . E n 1612, la 
chasse au bouque t in fut défendue dans la H au t e -
E n g a d i n e sous pe ine d ' u n e a m e n d e de 50 cou
ronnes , mais i n u t i l e m e n t . Dans le Tyrol et le 
Sa lzbourg , on n e voit p lus de bouque t in s depuis 
plus d ' un siècîe. D 'après ce que r appor t en t 
S c h r a n k et Moll (1), les bouque t in s se t rouvèren t 
en dern ie r l ieu dans les m o n t a g n e s du Zi l ler thal . 
Dans la p r e m i è r e moi t ié du seizième siècle , cet te 
chasse appar tena i t aux se igneurs de Keu t sch -
bach ; ma i s , c o m m e à cet te époque , c h a q u e pa r 
tie du b o u q u e t i n t rouvai t son emplo i en t h é r a 
p e u t i q u e , il y avait t a n t de b raconn ie r s , qu ' en 
1561 le se igneur de K e u t s c b b a c h implora assis
t ance de son suzera in , l ' a rchevêque de Salzbourg , 
lequel , en 1584, pri t p o u r lui le droi t de chasse. 
Les a rchevêques firentleurpossible poq rp ré se rve r 
les bouque t in s d 'une des t ruc t ion complè t e . Us 
q u a d r u p l è r e n t le n o m b r e de leurs garde-chasses , 
en p lacèren t sur les roche r s les plus élevés, et fi
r e n t p r e n d r e d e s j e u n e s b o u q u e t i n s p o u r les élever 
dans des parcs . Qualre-vingt ou quat re -v ingt -d ix 
des plus adro i t s et des plus cou rageux chas seu r s 
é ta ient occupés du mois d'avril j u s q u ' a u mois 
de j u i n à p r e n d r e les b o u q u e t i n s qui descen
daient dans les pâ turages , lors de la fonte des 
neiges . En trois étés, cependan t , ils n e p u r e n t 
c a p t u r e r que deux mâles , q u a t r e femelles et trois 
pe t i t s . Il en fut ainsi p e n d a n t t o u t le s i èc le ; les 
a rchevêques envoya ien t ces bouque t ins en ca 
d eau x aux cours é t r angè re s . P o u r u n os de 
c œ u r de bouque t in , on payait u n duca t ; pour 
une co rne t rouvée , deux re ichs tha le r s ; pour u n 
bézoard de chamoi s , deux florins. Aussi , en 1606 
n 'y avait-il p lus dans le Zi l le r tha l q u e que lques 
bouque t in s et envi ron 60 chamois . A par t i r de 
ce m o m e n t , il fut défendu de tuer un b o u q u e t i n , 
sans une permiss ion donnée par l ' a rchevêque 
l u i - m ê m e . Chaque a n n é e on accorda 100 écus 
aux propr ié ta i res des Alpes, p o u r qu' i ls n e con
duis issent pas leurs bes t iaux sur les h a u t s p â t u 
rages , hab i tés par les b o u q u e t i n s . E n 1694, il y 
avait de nouveau 72 b o u q u e t i n s m â l e s , 83 femel-
lçs, 24 pet i ts et 375 chamois . 

(1) Schrank el Moll, Naturhislorisc/ie Briefe Hier CEster-

rckh. Salzbourg, 17 85. 
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Mais le b r a c o n n a g e r e c o m m e n ç a , e t l ' a rche

vêque fit de nouveau p r e n d r e des bouque t in s 

p o u r l e s élever dans des pa rc s , ou p o u r en faire 

des cadeaux. E n 170G, on pr i t encore 5 mâles et 

7 femelles, et à par t i r de ce m o m e n t l 'on n 'en 

vit plus a u c u n . E n 1784, il y avait b ien , 'il est 

vrai, 15 bouque t ins à He l lb ronn , mais ils p rove

naient du P i é m o n t . 

En 1809, fut t ué le de rn i e r b o u q u e t i n au 

Valais. En 1821 , ces a n i m a u x é ta ient devenus 

tel lement ra res en Savoie, que Z u m m s t e i n plaida 

leur cause avec la plus g rande a rdeu r . Il obt in t 

du gouve rnemen t q u e l â c h a s s e en fût dé fendue 

sous les peines les p lus s évè re s , et ce n 'est 

qu 'en employan t ce moyen que ces a n i m a u x se 

sont conservés . 11 y a t ren te ans , on c r u t avoir 

tué les dern ie rs , aux Aiguilles rouges e t à la 

Dent des b o u q u e t i n s . Que lques années plus tard , 

sept bouque t ins furent en t ra înés par u n e ava lan

che près d 'Aro l la ; on regarda alors la race 

comme é te in te . P e n d a n t douze ans , on n ' en vit 

plus de t r ace . Mais au jou rd ' hu i , au r appor t de 

T s c h u d i , p a r sui te des lois sur la chasse, sévère 

ment observées dans le P i é m o n t , on voit des 

t roupeaux de 10 à 18 b o u q u e t i n s sur le versant 

sud du m o n t Bose . On a plus ieurs fois c h e r c h é 

à les acc l imater de nouveau en S u i s s e , ma i s 

toutes les tenta t ives on t été et res te ront in f ruc

tueuses . Les m u s é e s offrent de tels prix p o u r un 

bouque t in , qu ' on les chasse ma lg ré toute la 

sévérité des lo i s . 

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

quet ins vivent par peti ts t r o u p e a u x ; ils en éloi

gnent les vieux mâles , m é c h a n t s et maussades . 

Us se t i e n n e n t su r les pâ tu rages les plus élevés, 

sur la l imi te des glaciers et des neiges é ternel les . 

Les mâles r e c h e r c h e n t s u r t o u t les h a u t e u r s , 

les crêtes escarpées . Us res ten t couchés ou de 

bout , immobi le s à la m ê m e place, des jou r s 

entiers, d isent des chasseurs d ignes de foi, de 

préférence sur u n e saillie de r o c h e r , le dos cou

vert, et ayan t u n vaste hor izon devant eux. 

Les femelles et les j eunes r e c h e r c h e n t des 

endroi ts p lus c o m m o d e s e t mo ins élevés. La 

nuit, le t roupeau descend dans les forêts, et en 

remonte au lever du soleil. E n é té , les b o u q u e 

tins r e c h e r c h e n t les versants exposés au n o r d 

et le voisinage des glaciers ; en hiver, pa r con t re , 

ils préfèrent les versants m é r i d i o n a u x . 

. Us dé tes t en t la cha leu r b rû l an t e du soleil, 

com m e le froid ex t rême , a u q u e l c ependan t , ils 

paraissent insensibles. On â vu de vieux b o u 

quet ins d e m e u r e r des heu res ent ières sur un 

rocher , immobi les c o m m e une s ta tue , tandis 

que la t empê te mugissa i t a u t o u r d ' e u x ; on a en 

t u é , q u i avaient les oreilles gelées. De jeunes 

b o u q u e t i n s doivent parfois s u c c o m b e r au froid. 

Peu de r u m i n a n t s , le chamoi s , peu t - ê t r e le 

goral et le k l ippspr inger , sont en éta t de gravir 

aussi bien les m o n t a g n e s q u e le b o u q u e t i n . 

Tous les m o u v e m e n t s de cet an ima l sont vifs et 

faciles. Le b o u q u e t i n a une course rapide et sou

t e n u e . Il g r impe avec .une légère té incroyable , 

cour t avec u n e a isance e t u n e sécur i t é sans 

égales sur des parois de roche r s , où il t rouve à 

peine où poser son pied. La mo ind re inégali té , 

q u e l 'œil de l ' h o m m e n 'apercevra i t m ê m e pas , 

lui suffit, u n e fente, un t rou lui servent c o m m e 

au t an t d 'échelons . On a vu des b o u q u e t i n s se 

ten i r avec leurs qua t r e pieds sur un p ieu . Schinz 

a r e m a r q u é qu ' i ls a t te ignaient toujours la place 

vers laquelle ils visaient . A Berne un j e u n e bou

quet in apprivoisé sauta sur la tête d 'un h o m r n e d c 

hau le tai l le , et s'y ma in t i n t debou t su r ses pieds. 

On en vit un a u t r e se ten i r au h a u t du l inteau 

d 'une por te et g r i m p e r à un m u r ver t ical , sans 

a u t r e point d 'appui q u e les saillies des moe l lons 

d o n t le mor t i e r s 'était dé t aché . En trois bonds , 

il a t te igni t le h a u t du mur.JU se mi t en face du 

b u t qu' i l devait a t t e indre , le cons idéra , fit à peti ts 

pas un c h e m i n égal , revint à la m ê m e place, 

s 'appuya sur ses pa t tes , c o m m e pour les essayer, 

puis bond i t et en trois bonds fut au s o m m e t . 

En sautant , le bouque t in semble ne pas t o u c h e r 

les m u r s ou les r o c h e r s . A le voir ainsi bondir , 

on d i ra i t une ba l le . Lorsqu ' i l est p o u r s u i v i , il 

cour t sur les glaciers plus fac i lement q u e n e le 

fait le c h a m o i s ; il les évite cependan t . 11 t raverse 

les ab îmes et les précipices avec la p lus g rande 

sécu r i t é ; il bondi t , en jouan t , d 'un r o c h e r su r un 

a u t r e , et saute des plus grandes hau t eu r s sans 

hés i te r . 

Les anc iens na tura l i s tes ont doué le b o u q u e t i n 

de facultés s u r p r e n a n t e s ; b e a u c o u p de leurs fa

bles se sont t ransmises de généra t ion en généra 

t ion , et t rouvent encore faveur au jourd 'hu i pa rmi 

le vulgai re . Ainsi , Gessner croi t que le bouque t in 

t ombe sur ses cornes en sau tan t en bas d 'un ro

cher , ou qu' i l s 'en sert pour a r rê te r les pier res 

rou lan tes qui p o u r r a i e n t les blesser . Quand il 

voit qu ' i l va m o u r i r , disent encore ces fables, il 

m o n t e su r la c ime la p lus élevée, appuie ses cor

nes con t re un roche r , et m a r c h e en cercle jusqu 'à 

ce que ses cornes so ient usées j u s q u ' à la racine ; 

alors il t o m b e et m e u r t . 

La voix d u b o u q u e t i n ressemble à celle du cha

m o i s ; elle consiste , c o m m e celle de ce dern ie r , 

en un sifflement, mais un peu plus p ro longé . 
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Quand il est effrayé, il fait en t end re une sorte 

d ' é t e r n u m e n t ; et s'il est en colère , il souffle avec 

b ru i t par ses naseaux . Les j eunes bê lent . 

L 'odora t e t la vue sont les sens les p lus par

faits du b o u q u e t i n ; l 'ouïe est é g a l e m e n t excel 

len te , et il est b ien pa r t agé sous le r appor t de 

l ' in te l l igence. Le bouque t in est craintif, p ruden t , 

jud ic ieux , et voit b ien tô t le danger qui le m e n a 

ce. Il est à peu près impossible d ' app roche r d 'un 

vieux m â l e . En s o m m e , ces a n i m a u x r e s semblen t 

assez aux chèvres par leurs h a b i t u d e s , m a i s ils 

sont plus calmes ; c e p e n d a n t q u a n d i l s s o n t j e u n e s , 

ils sont , c o m m e el les , cou rageux , encl ins a u j eu 

et à la l u t t e . 

Us se nour r i s sen t des mei l leures p lantes des 

Alpes . E n hiver , e t pa r le mauva i s t e m p s , ils 

m a n g e n t les b o u r g e o n s de saules-nains , de b o u 

l e a u x , d ' a u l n e s , de r h o d o d e n d r o n s , divers l i 

c h e n s . Us r e c h e r c h e n t s u r t o u t le fenouil e t l 'ab

s in the , et diverses espèces de joncs et de roseaux. 

Us l èchen t avec plaisir le sel qu i r ecouvre ce r 

taines roches . 

P e n d a n t qu ' i ls se r enden t aux p â t u r a g e s , les 

b o u q u e t i n s se r e n c o n t r e n t souvent avec les cha 

mois et les chèvres . Ils évi tent tou jours les pre

m i e r s ; ils se m ê l e n t pa r con t r e aux au t r e s , et 

s ' accouplent avec elles sans g randes difficultés. 

La saison du r u t a l ieu en j anv ie r . Les mâles se 

l ivrent alors de violents comba t s . Us fondent l 'un 

sur l ' au t re , se lèvent su r leurs j a m b e s de de r r i è r e , 

c h e r c h e n t à d o n n e r des coups de côte ; les échos 

des m o n t a g n e s r e t en t i s sen t du choc de leurs 

cornes . Souven t ces combats dev iennent dan

gereux à cause d u l ieu où ils se l ivrent , et p lu s 

d 'un j e u n e mâle y pe rd la vie. La femelle se 

donne au va inqueur . Cinq mois après , à la fin de 

j u i n ou au c o m m e n c e m e n t de j u i l l e t , elle m e t 

bas u n seul pe t i t , qui a à peu p rès la tai l le d ' u n 

cab r i ; après l 'avoir ne t toyé , elle pa r t aven lu i . Le 

j e u n e b o u q u e t i n est u n an ima l c h a r m a n t . Il est 

r ecouver t d 'un poil l a i n e u x , e t ce n 'est qu ' en 

a u t o m n e qu ' appa ra i s sen t des soies l ongues et 

ra ides . Quelques h e u r e s après sa na issance , c'est 

un m o n t a g n a r d presque aussi ha rd i que sa m è r e . 

Celle-ci le soigne avec t endresse , le t i en t p rop re , 

le l èche , le condui t , lui bêle affectueusement , 

l ' appel le , t an t qu 'e l le l 'allaite, se cache avec lui 

d a n s u n e caverne de roche r s , et ne l ' abandonne 

j amais que lorsque l ' h o m m e lui pa ra î t devenir 

t rop d a n g e r e u x , e t qu 'e l le doi t sauver sa p rop re 

v ie ,nécessai re à son pe t i t . Elle se réfugie dans les 

endroi t s les p lus escarpés , les l ieux les plus i m 

pra t icables . L e peti t , l u i , se cache der r iè re u n e 

p ie r re , dans u n e fente de r o c h e r s , et y reste im

mob i l e , l 'œil et l 'oreille au guet . Sa robe grise, 

qui s 'harmonise avec la cou leur des rochers , le 

fait é chappe r aux regards ; l 'œil d u faucon m ê m e 

ne peu t r econna î t r e cet a n i m a l . J ' a i vu pa r expé

r ience combien il est difficile de d i s t inguer un 

bouque t in couché sur le sol ; j ' a i examiné pen

dan t des h e u r e s e n t i è r e s , avec u n e excellente 

lune t te , les roche r s du Sinaï sans y voir ces ani

m a u x , d o n t les Bédouins m'aff irmaient la p ré 

sence, et qu i n ' é c h a p p a i e n t quelquefois pas à 
l eur œil p e r ç a n t . 

Dès q u e le dange r est passé , la m è r e revient a 
son pe t i t ; tarde- t-el le t r o p , celui-ci sort de sa 

re t ra i te , a p p e l l e r a nour r i ce et se cache de nou

veau. Sa m è r e es t -e l le blessée ou tuée , il fuit 

d 'abord ple in d 'effroi, mais il revient s u r ses 

pas , et d e m e u r e long temps , t r is te e t inconsola

ble , à l ' endroi t où il l'a p e r d u e . 

Ce qu ' i l y a d e c u r i e u x , c 'est q u e quand la 

mère revient blessée vers son p e t i t , celui-ci 

cou r t â elle t ou t j o y e u x ; mais dès qu' i l a senti 

l 'odeur du sang, il p r e n d la fuite et a u c u n e ca

resse ne peut le r appe le r . On observe le m ê m e 

fait chez d 'au t res r u m i n a n t s . 

En cas de danger , la m è r e défend son pet i t . Le 

fameux c h a s s e u r d e bouque t i n s , le Valaisan Four -

n i e r , v i t u n e fois six bouque t ins femelles pa issan t 

avec leurs pe t i t s . Un aigle p lana i t au -des sus 

d 'e l les ; elles se r é u n i r e n t avec leurs nour r i s sons 

au-dessous d ' u n e saillie de roche r s , et d i r igèrent 

leurs cornes vers l 'oiseau de proie , se gu idan t 

par l ' ombre que l 'aigle projetai t sur le sol. Après 

avoir observé l ong t emps ce c o m b a t , F o u r n i e r y 

m i t fin en effrayant l 'oiseau. 

Les a u t r e s e n n e m i s du b o u q u e t i n sont le lynx 

et le loup , et peu t - ê t r e le gypaète, mais ces divers 

a n i m a u x ne s ' a l t aquen tpas aux vieux b o u q u e t i n s . 

C h a s s e . •— Il est p robab le que sans l ' h o m m e 

les b o u q u e t i n s se ra ien t encore n o m b r e u x dans 

les Alpes. L e u r chasse exerce u n a t t ra i t puissant , 

non-seu lement par le hau t pr ix du gibier, ma i s 

encore p a r les é n o r m e s difficultés qu 'e l le offre. 

« La chasse du b o u q u e t i n , dit T s c h u d i (1) , est 

un plaisir aussi pén ib le q u e d a n g e r e u x ; en 

Suisse il y a peu d ' a m a t e u r s , et ce sont tous 

des Valaisans . L ' a u t o m n e est le m o m e n t qu ' i l s 

chois issent p o u r se m e t t r e en camp ag n e , pa r ce 

que c 'est la saison où le gibier est le plus g ra s ; 

ils se d i r igent soit vers le groupe du m o n t Rose , 

soit dans les Alpes du P i é m o n t et de la Savoie . 

Ici, il l eur faut u n r e d o u b l e m e n t d 'adresse et de 

p r u d e n c e p o u r n e pas ê t re surpr is en con t r a -

(1) Tschudi, les Alpes, p. C50. 
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vention à la loi, qui in te rd i t la chasse dans ces 

deux [pays. Assez l égè remen t approvis ionnés , ils 

doivent pa rcou r i r p e n d a n t hu i t ou quinze j o u r s 

les h a u t e u r s les plus inaccessibles et d o r m i r 

é tendus sur le roc , ou m ê m e d e b o u t , en s 'a t ta-

chant p o u r ne pas rou le r dans l ' ab îme . Le b o u 

quet in est p lus difficile à a t t e indre que tou t 

autre g ib ie r ; on ne p e u t l ' a t tdquer q u e d 'en 

haut , aussi faut-il que les chasseurs se lèvent de 

grand mat in p o u r le devancer su r les crê tes les 

plus élevées, où il se r end de son côté à la pointe 

du jou r . Passer la nu i t sans aucun abr i et dans 

le voisinage des ne iges , ne se p réserver du d a n : 

ger de m o u r i r de froid qu 'en se l iv ran t à un vio

lent exercice, il y a déjà de quoi r e n d r e u n peu 

amers les plaisirs de la chasse . Mille au t r e s p é 

rils s 'ajoutent à celui- là ; u n e vieille c h r o n i q u e 

nous raconte q u ' u n chasseu r de chamois et de 

bouque t in s , t raversan t le glacier de L i m m e r -

na lp , t o m b a dans u n e profonde crevasse. Ses 

compagnons , le c royan t p e r d u sans r e tou r , r e 

commandè ren t son â m e à Dieu et con t inuè ren t 

leur m a r c h e ; cependan t , en r evenan t de leur 

chas se , ils s 'avisèrent d ' e n t r e p r e n d r e q u e l q u e 

chose pour son sa lu t . Us c o u r u r e n t au chalet qu i 

était à une demi- l ieue de la c revasse , s ' emparè

rent d 'une couve r tu re de lit, la seule ressource 

qui s'offrît à eux , la coupè ren t en longues b a n 

des et rev inren t en tou te hâ te . P e n d a n t ce t e m p s , 

le m a l h e u r e u x Stœri ( c ' é t a i t le n o m du chas

seur enfoui dans la crevasse) endura i t le p lus af

freux mar ty re : en t o m b a n t il s 'était ins inué dans 

un étroit coulo i r , ent re des parois de g lace ; se 

re tenant par les bras sur les bords et enfoncé 

jusqu 'à la poi t r ine dans l 'eau glacée, il se voyait 

à chaque ins tant sur le po in t de pér i r . « P l o n g é 

« dans ce profond cachot , dit no t r e c h r o n i q u e u r , 

« l 'eau, l 'air et la glace conspi ra ien t à la fo iscon-

« t re lui , et m e n a ç a i e n t ou de l 'englout i r , ou de 

« l'étouffer, ou de lui re t i re r son fragile a p p u i . » 

Enfin, la b i e n h e u r e u s e corde descend j u s q u ' à 

lui, il l ' a t tacbe avec soin a u t o u r de son corps et 

monte l en t emen t . T o u t près d u b u t , les cour

roies se r o m p e n t et le m a l h e u r e u x candidatus 
mords re tombe dans l ' ab îme . Le res te de la corde 

n 'at teignait p lus j u squ ' à lui , et S tœri s 'était 

cassé le bras dans sa chu te . Cependan t ses c o m 

pagnons ne l ' abandonnen t pas à son s o r t , et ils 

coupent en bandes plus é t roi tes ce qui leur res te 

de la couve r tu re et la l ancen t de nouveau . Stœri 

at tache cet te faible corde a u t o u r de l u i , aussi 

sol idement q u e le p e r m e t son b ras cassé. L 'as

cension r e c o m m e n c e , et il fait des efforts déses

pérés pour seconder ses amis . La dél ivrance s'ac-

compl i t enfin. A peine hor s de danger , le pauvre 

chasseur t o m b e évanoui , et il faut le p o r t e r j u s 

qu ' à sa maison . Tou te sa vie il par la avec effroi 

des m o m e n t s d 'angoisse passés au fond de la 

crevasse. 

«Le résul ta t de la chasse d u b o u q u e t i n n 'est 

n u l l e m e n t en r appor t avec tous les efforts, toutes 

les peines qu 'e l le c o û t e ; aussi n 'y a-t-il q u ' u n e 

passion violente qui puisse en t r a îne r à braver 

de tels dange r s . Cette passion, que lque é t range 

qu 'e l le paraisse , exerce u n pouvoi r i r résis t ible 

sur ceux qui s'y l ivrent, et les chasseurs p r é 

t e n d e n t qu ' i l n ' e s t pas de s en t imen t plus dél i 

c ieux que celui q u ' o n éprouve à l 'aspect d u gi

b i e r se p résen tan t à po r t ée de fusil ; il n 'y a pas 

de pe ine t rop g rande pour ache te r u n parei l 

m o m e n t ! Peu t -ê l re le chasseur guctte-t-il depuis 

des semaines ce t te proie si dési rée , d o n t il n ' a 

encore ape rçu que la t race , et l 'espoir de l 'a t

t e indre lui a fait suppor t e r les fat igues de la 

j o u r n é e et le froid des nu i t s . Enfin l ' an imal se 

m o n t r e , et la vue de son noble port , de sa royale 

cou ronne , "en f l amme le chasseur d ' un nouveau 

zèle ; il cour t sur la glace, p longe dans l ' ab îme, 

gravit les crê tes les p lus ab rup t e s . T o u t à coup 

le bouque t in a disparu ; mais il ne doi t pas ê t re 

loin, il est là , sans dou te , de r r i è re ce r o c h e r ; 

tournons- le d o u c e m e n t ; en effet, le voilà, se ba

l ançan t su r la c ime a r ide . Le chasseur s 'ap

p r o c h e , le c œ u r t r e m b l a n t d 'espérance et de 

c r a i n t e ; il vise, le coup re tent i t dans le silence 

solennel des mon tagnes , et le bouque t in gît au 

p ied du r o c h e r , b a i g n é dans son s a n g . 

« Des chasseurs nous on t laissé des réci ts v ra i 

m e n t affreux de leurs expédi t ions con t re les 

bouque t in s . A y a n t des semaines en t iè res la m o r t 

en perspec t ive ; ayan t à s u p p o r t e r tou tes les mi

sères que l 'on peu t é p r o u v e r ' d a n s u n pays aussi 

déser t , aussi inhospi ta l ie r q u e celui où ces a n i 

m a u x se r e n c o n t r e n t ; r ien ne p e u t les r e b u t e r . 

Souven t l ' an imal blessé s 'enfuit, se précipi te en 

bas d ' une paroi de r o c h e r s , et t o m b e au fond de 

l ' ab îme, où seuls les aigles et les vau tours p e u 

vent aller le c h e r c h e r . Si le chasseur , p lus heu

reux , t i en t son b o u q u e t i n , il n 'es t pas p o u r cela 

au bou t de ses pe ines . Il vide la b"ête, p o u r en d i 

m i n u e r le poids ; il en a t t ache sol idement la tê te 

et les j a m b e s , passe son fusil sur son épaule 

droi te , charge l ' an imal su r sa tê te , et , po r t an t 

ainsi u n fardeau de près de 100 k i l o g r a m m e s , se 

m e t en rou te au mil ieu des rochers et des p réc i 

p ices , par des c h e m i n s - o ù un seul faux pas 

a m è n e sa m o r t . Si le chasseur de b o u q u e t i n s est 

u n b raconn ie r , il doi t , en o u t r e , toujours avoir 
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l 'œil au guet , c o m m e un c r imine l , et r edou te r la 
bal le du garde-chasse . Au lieu d ' u n e bonne prise 
qu' i l devait r appor t e r dans sa h u t t e , c'est souvent 
son cadavre qu ' on r a m è n e à sa famille ép lorée . » 

Il est p lus facile de t u e r des b o u q u e t i n s que 
de les p r e n d r e vivants . D 'abord on ne peu t s 'em
pa re r des vieux ; les j eunes seuls peuvent ê t re 
pr i s , encore n'y arrive-t-on q u ' e n t u a n t la m è r e . 
Les a rchevêques de Sa lzbourg , qui che rcha ien t 
à élever ces a n i m a u x , faisaient con t inue l l emen t 
observer les femelles ple ines , par des chasseurs , 
p o u r l eur enlever leurs pet i ts dès qu 'e l les a u 
r a i e n t mis bas ; ca r , aussi tôt que ceux-ci sont 
secs , il est p r e s q u e impossible de les a t t e ind re . 
La difliculté, lorsqu 'on est maî t re d 'un j e u n e bou
que t in , est de le faire descendre dans la val lée; 
on n 'y pour ra i t parveni r , si l 'on n 'avai t avec soi 
u n e chèvre d o m e s t i q u e qu i al lai te le nouveau-né 
p e n d a n t la r ou t e . 

C a p t i v i t é . — Les j eunes b o u q u e t i n s devien
n e n t b ien tô t pr ivés . Us sont confiants , a r r ivent 
q u a n d on s ' approche d 'eux, se laissent t ouche r 
e t caresser . Us vivent en t r è s - b o n n e h a r m o n i e 
avec les chèvres domes t iques qu i les a l la i tent . 
Us sont gais , gent i ls , t r è s - amusan t s ; mais q u a n d 
ils sont adul tes , ils dev iennen t désagréables . 
Nager d ' A n d e r n a c h a p o s s é d é , p e n d a n t deux 
ans , u n j eune b o u q u e t i n très-privé, qui paissait 
en l iber té , et passai t la n u i t su r le toi t d 'un cha
let. Au mois d 'août , il avait un t r o u p e a u de hu i t 
bouque t ins sur u n e a lpe . A Berne et à Vienne , 
on a eu plusieurs fois, dans ces de rn ie r s t e m p s , 
des bouque t in s en capt iv i té . 

On sait que le b o u q u e t i n se r e p r o d u i t non -
s e u l e m e n t avec ses congénères , mais encore avec 
la chèvre d o m e s t i q u e , en l iber té c o m m e en cap
t ivi té. Les mét i s qu i en ré su l t en t sont forts et 
v igou reux , p lu s semblables au b o u q u e t i n qu 'à 
la c h è v r e ; leurs cornes sont les m ê m e s p r e s q u e 
que celles d u bouc . Quan t à la cou leu r , ils on t 
tan tô t celle de leur pè re , t an tô t celle de leur 
m è r e . Ces mé t i s , accouplés avec le bouque t in , 
d o n n e n t des mét is qui ressemblent b e a u c o u p 
p lus à celui-ci , et ces mé t i s de d e u x i è m e g é n é 
ra t ion , accouplés encore avec le b o u q u e t i n , p r o 
du isen t des peti ts qu i diffèrent à pe ine des vér i 
tables bouque t in s . 

F i tz inger racon te avec détails les essais qu 'on 
a faits j u squ ' i c i p o u r élever des b o u q u e t i n s ; j e 
lui laisse la paro le . 

« La Ménager ie impér ia le de S c h œ n b r u n n , et 
r é c e m m e n t l ' a rchiduc Louis d 'Aut r i che , à Hel l -
b ronn , se sont occupés avec soin de l 'élève du 
b o u q u e t i n . Il est cer ta in que cet an imal en li

be r t é s 'accouple avec les chèvres domes t iques ; 
on en a vu des cas nombreux dans les Alpes du 
P i é m o n t . Deux chèvres qui avaient passé l 'hi
ver dans les mon tagnes rev inrent ple ines dans 
la vallée, au p r i n t e m p s , e t l eurs pet i ts é taient 
év idemment des mét i s de b o u q u e t i n s . C o m m e 
les j e u n e s de ceux-c i , ces mét i s sont t r ès -doux , 
au mo ins a v a n t ' q u ' i l s soient adul tes . Dès leur 
p r e m i è r e j eunes se , ils sont plus légers p lus forts, 
p lus gais q u e les chevreaux du m ê m e â g e . Le 
mét is mâle de p r e m i è r e généra t ion a, à un an , 
des cornes qui se r app rochen t p lus de celles 
du bouc que de celles du b o u q u e t i n , quo ique 
p lus grandes et p lus épaisses. Elles n ' on t e n 
core q u ' u n e saillie long i tud ina le n o u e u s e , et 
que lques tubercu les à la r a c i n e ; elles sont r i 
dées dans le res te de leur é t endue . Ces mét i s 
ont le front élevé, le por t , la cou leu r du b o u 
que t in . Us p résen ten t f r é q u e m m e n t des des
sins qu ' i ls t i ennen t de l eu r m è r e : u n e ra ie no i re 
au dos ou à l 'épaule , u n e t a c h e no i re a u x pieds , 
et quelquefois une raie no i re sous le ven t re . Les 
mét is mâles "de d e u x i è m e généra t ion r appe l l en t à 
qua t re ans et demi le b o u q u e t i n par l eu r g r a n 
deur , l eu r force, le déve loppement de leurs 
cornes . Ceux de t ro i s ième généra t ion se d is t in
g u e n t à pe ine d u b o u q u e t i n . 

« Il sera i t désirable que l 'on pû t , pa r l ' i n te r 
média i re de ces mé t i s , r éacc l imate r le b o u q u e 
tin dans les A lpes ; mais les expér iences faites 
dans les Alpes Bernoises ont appr is avec quel le 
p rudence il faut choisir les locali tés où l 'on 
veut acc l imater ces a n i m a u x , de peur que les 
désagréments n e soient tels qu 'on soit forcé, 
c o m m e on l'a été là, d ' a b a n d o n n e r cet te élève, 
e t , ce qui est p lus désagréable , de dé t ru i r e ces 
a n i m a u x par force. Les bouque t ins de Berne , 
q u e l 'on élevait dans les fossés de la ville, con
sistaient, en 1824, en un mâle mét i s , âgé de 
q u a t r e ans et d e m i , p rovenan t du c ro i s emen t 
d 'un b o u q u e t i n avec u n e femelle mét isse de 
chèvre e t de b o u q u e t i n , et qui avait été a m e n é e 
avec son pet i t de la va l l éed 'Aos te à B e r n e ; en 
1820, d 'une femelle de bouque t in , p résen t de 
l ' ambassadeur de Sa rda igne , e t d ' une chèvre 
métisse, n é e du bouque t in mét is et d 'une chèvre 
d o m e s t i q u e . Ces an imaux pouva ien t ê t re consi
dérés c o m m e libres et s auvages ; ils n e t é m o i 
gna ien t vis-à-vis de l ' h o m m e ni c ra in te ni at ta
chemen t . Us er ra ien t sur les r e m p a r t s , et p lu 
sieurs fois le mâle a t taqua les sent inel les . P l u s 
d 'une fois aussi il t roub la les observat ions as t ro 
n o m i q u e s que l 'on faisait en plein air , aux envi
rons de l 'observatoire ; il p a r u t sur u n e p r o m e -
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nade voisine, ' en chassa les p r o m e n e u r s , ou 

gr impa sur les toi ts des maisons avoisinant les 

r e m p a r t s , et en brisa les tui les . 

«Les plaintes auxquel les ils d o n n è r e n t lieu firent 

qu 'on t r anspor ta les bouque t ins sur l 'Abendberg , 

près d ' In te r l aken . Les femelles m o n t è r e n t dans 

la hau t e région ; le mâ le se t rouva m i e u x dans 

les endroi t s hab i t é s . P lus ieurs fois pa r jou r , il 

arr ivai t aux chale ts , et finalement il devint i m 

possible de l 'en é lo igner . Il renversai t le be rge r , 

si celui-ci voulait lui résister ; il l ' aurai t infime 

une fois t ué , si sa femme n 'é ta i t venue à son se

cours , et, pa r b o n h e u r , n 'avai t saisi l ' animal à 

son endro i t sens ib le , c 'est-à-dire par la barbe . 

Les dégâts et les actes de violence dont le mâle 

se renda i t coupable , d é t e r m i n è r e n t les au tor i tés 

à faire t r anspor t e r t ou t e cet te famille sur les hau 

teurs de la vallée du Sanè te . Il fallut qua t r e 

h o m m e s p o u r en t r a îne r le m â l e , et plus d 'une 

fois ils t o m b è r e n t à t e r r e . U n chasseur de cha

mois se cha rgea de surveil ler ces a n i m a u x ; mais 

mal lui en pr i t . Un j o u r , d u r a n t u n e h e u r e en 

t ière , et su r le bord d 'un précip iee , il eu t à 

lut ter avec le m â l e qui voula i t le préc ip i te r 

dans l ' ab îme . Cet an ima l devin t b ien tô t la te r 

reur des p â t r e s ; il descenda i t aux chalets et en 

at taquai t les hab i t an t s . Il ne ta rda pas à a b a n 

donner ses femelles et à se tenir dans la vallée de 

Sanète . Le chasseur de chamois réuss i t cepen

dant à l ' e m m e n e r dans les h a u t e u r s ; mais il 

était avant lui dans la vallée; il y enfonça à coups 

de cornes toutes les por tes des écur ies où il sen

tait des chèvres , les d ispersa , poursuiv i t les fem

mes j u s q u e dans les caves ou les cuisines. On 

espérait q u ' a p r è s la saison du r u t il r e tou rne ra i t 

vers ses anc iennes compagnes , qui paissaient sur 

les pâ turages les p lus élevés; mais il n 'é ta i t pas 

depuis que lques j o u r s r e t o u r n é dans les h a u 

teurs , qu ' i l appa ru t tou t à coup à Wi lderswyl , 

courant de r r i è r e u n t roupeau de chèvres qui 

arrivaient à tou t e vitesse dans le village. 

« La femelle de bouque t in eu t b e a u c o u p à 

souffrir de la pa r t du mâle et de la femelle m é 

t i s ; en 1825, elle succomba à une affection p u l 

monaire , et le chasseu r de chamois en rappor ta 

la nouvelle dans la vallée, les l a rmes aux yeux . 

Le mâle avait une n o m b r e u s e p r o g é n i t u r e , née 

des chèvres qu i s 'é ta ient aven turées dans son do

maine . Les j e u n e s m o n t a i e n t souvent j u s q u ' à 

des endroi ts d 'où elles ne pouva ien t r edescendre 

sans le secours de l ' h o m m e . L 'une d'elles g r im

pa un j o u r au h a u t d ' une t ou r , où elle resta t rois 

jours en t ie rs , sans oser en d e s c e n d r e ; il fallut 

qu 'on allât l'y che rche r , ce qu i ne fut pas t r è s -

facile. Les plaintes cont inue l les des habi tan ts de 

la vallée du Sanè te , au sujet du b o u q u e t i n mâ le , 

firent qu ' on le t r a n s p o r t a à la Grimsel , avec la 

femelle. Mais là, il causa les m ê m e s t racas , et 

on du t le t u e r ; la femelle ne ta rda pas à suc

c o m b e r . 

« Les pe t i t s , nés du c ro i sement d u bouque t in 

méLis avec les chèvres de l 'Ober land , devinrent 

aussi t rès - sauvages en vieillissant. J e u n e s , ils 

égayaient les pâ t res par leurs sauts et leurs gam

b a d e s ; mais à m e s u r e qu ' i l s vieil l irent et qu ' i ls 

a cqu i r en t plus de force, ils dev inren t à charge à 

leurs p ropr ié ta i res , qu i finirent par les tuor tous . 

Telle fut la fin des bouque t ins de Berne . » 

L E B O U Q U E T I N D ' E S P A G N E — 1BEX BISPÀNICVS. 

Der Spanische Steinbock. 

Il est h e u r e u x p o u r le natura l i s te que le bou

que t in d 'Espagne n 'a i t pas subi le m ê m e sort 

que son c o n g é n è r e des Alpes . Su r toutes les 

hautes mon tagnes de ia Pén insu le ibé r i enne se 

t rouvent ces fiers a n i m a u x ; ils sont m ô m e c o m 

m u n s en cer ta ins endro i t s . On les r e n c o n t r e as

s u r é m e n t dans les Pyrénées et dans les cha înes 

de m o n t a g n e s qui en pa r t en t , les s ierras de Gua-

d a r r a m a et de Grados, dans la sierra Estre l la , dans 

les mon tagnes de l'Andalousie,- su r tou t dans les 

sierras de Ronda , de Malaga, Nevada et d 'Anja-

nil la, dans les s ierras M o r e n a , Sagua et sur les 

hau t s p la teaux déser ts de Cuenca. 

Tous les chasseurs espagnols conna issen t ce 

supe rbe gibier , la cabra de montes (chèvre de mon-, 

tagnes) , c o m m e ils l 'appel lent . Dans c h a q u e vil

lage des m o n t a g n e s , on en t rouve les cornes en

châssées dans le m u r . Ma lheu reusemen t les 

Espagnols font t ou t p o u r le dé t ru i r e . Il y a 

bien des lois qui interdiseflt la chasse en ce r 

taines s a i sons ; ma i s pe rsonne ne songe à les ob

server. Le chasseur tue ind i f fé remment vieux ou 

j e u n e mâ le , femelle ple ine ou n o n , tout an imal 

enfin qu i se présen te devant son fusil. Il en est 

résul té que les bouque t ins de la s ierra Nevada 

f igurent p a r m i les espèces qu i ont existé . Un de 

ces a n i m a u x vaut au mo ins 45 f rancs ; e t l ' ap 

pât d ' u n tel gain fait taire chez un Espagnol t ou t 

a u t r e s en t imen t . 

Ac tue l l ement , ce b o u q u e t i n est encore c o m 

m u n dans les m o n t a g n e s du cen t re de l 'Espagne, 

sur tou t dans la s ierra de Grados. Graëlls y vit en 

avril 1851 des t r o u p e a u x de c i n q u a n t e à soixante 

ind iv idus ; il en rappor ta des ' su je ts qui o rnen t 

le Musée de Madrid , et qu i t émo ignen t de l 'âge 

élevé que peuven t a t te indre ces an imaux . La 
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chasse , h e u r e u s e m e n t , y est t rop diff ic i lepourdes 

gens aussi paress'eux que les Espagnols , et leurs 

a r m e s sont te l lement mauva ises , qu ' i l faut être 

excellent chasseur p o u r aba t t r e u n b o u q u e t i n . 

Chose cur ieuse , le b o u q u e t i n d 'Espagne vit, 

dans le nord , au voisinage des c h a m p s de ne ige ; 

dans le s u d , il préfère les régions moyennes , et 

cet te différence d ' hab i tudes indique p r o b a b l e 

m e n t une différence spécif ique. 

Dans les p r e m i e r s j ou r s de n o v e m b r e 1856, en 

c o m p a g n i e de m o n frère, du doc t eu r Apetz et 

d 'un chasseur du pays, j ' essayai , mais en vain, de 

m ' e m p a r e r d 'un b o u q u e t i n de la s ie r ra Nevada. 

Les mois les p lus favorables p o u r faire cet te 

chasse , sont ceux de ju i l le t et d 'août , p e n d a n t 

lesquels on peut passer la nui t dans les hau t e s r é 

g ions ; mais nous n ' a r r ivâmes dans ce pays qu 'en 

n o v e m b r e , et n o u s ne vou lûmes pas le qu i t t e r 

sans avoir fait au moins une t en ta t ive . Ce n 'é ta i t 

pas pet i te affaire, en ce t te saison, q u e de m o n t e r 

à plus de 3,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la 

mer , il nous é ta i t facile de prévoir que n o u s 

ren t re r ions bredoui l les .Nous gravîmes cependan t 

j u s q u ' a u P i cacho de la Vale ta et p a r c o u r û m e s 

le vér i table t e r r a in de chasse ; mais la neige et 

le froid nous forcèrent à r ede scend re p lus tô t 

que n o u s ne l 'eussions voulu ; nous d û m e s nous 

con ten t e r de voir des pistes fraîches e t point de 

bouque t in s . 

Cette excurs ion fut t rès- intéressante p o u r m o i ; 

j ' app r i s à conna î t r e la m a n i è r e de chasser des 

Espagnols . D i e g o , c 'étai t le n o m de no t re chas 

seur , paraissai t t rès -exper t dans la chasse au 

b o u q u e t i n . Il m e conduis i t dans des chemins , 

sur des crêtes où l 'on ne peu t poser q u ' u n e se 

mel le de chanvre-; une semelle de c u i r , m ê m e 

m u n i e de c r ampons c o m m e l 'est celle d 'un mon

t a g n a r d des Alpes , ne pour ra i t s'y fixer assez so

l i demen t . 11 che rcha à a t t e indre u n e cer ta ine 

h a u t e u r , pour , d e l à , arr iver à se melLre dans le 

vent du bouque t in , puis nous nous m î m e s à r a m 

per le long des rochers ; nous nous c o u c h â m e s , 

nous enlevâmes nos chapeaux et r ega rdâmes dans 

l 'abîme. Diego imita le sifflement par t icu l ie r du 

bouque t in , p o u r tâcher d 'en a t t i re r u n . U n chas

s e u r qui est bien cache , peut de la sorte faire 

a r r iver les bouque l ins j u s q u ' à vingt pas et mo ins . 

Lo r squ ' un bouque t in est t u é , on le vide i m m é 

d ia t emen t , e t après l 'avoir r emp l i de plantes 

a roma t iques , on le por te j u s q u ' à la ferme la plus 

voisine, d 'où on l 'expédie à dos de m u l e t s . Les 

co l lec t ionneurs en payent la p e a u de 22 à 30 fr.; 

la v iande en est es t imée , et se vend cher à Gre

n a d e . 

L E S C H È V R E S — E1RCUS. 

Die Ziegen, The Goats. 

C a r a c t è r e s . — Les chèvres sont plus petites 

que les b o u q u e t i n s . Leurs cornes sont pr i smat i 

ques , à bo rd t r a n c h a n t , sans nodosi tés à leur face 

an té r i eu re , tou jours p lus ou moins d ivergentes , 

su r tou t chez ie m â l e , et mun ie s de saillies t rans

ve r sa les ; c e l l e s d e la femelle sont annelées et 

r u g u e u s e s . Les é m i n e n c e s osseuses qui en for

m e n t l 'axe sont en g r a n d e par t ie p l e ines , leur 

base seule est c reusée par u n g rande cellule. 

P o u r les au t res ca rac tè res , elles ressemblent aux 

b o u q u e t i n s . 

L A C I 1 È V R E É G A G R E . — HIRCVS EGAGRUS. 

Die Bezoarziege, The Goat. 

La chèvre pa r t age le sor t des au t res an imaux 

domes t iques : nous n e savons quel le est son es

pèce souche . Quan t aux espèces sauvages , qui 

hab i t en t su r tou t l 'Asie, nous les connaissons 

t r è s - p e u ; nous ne savons m ê m e pas quel est leur 

n o m b r e . P lus ieurs na tura l i s tes pensen t qu'i l 

faut voir dans la chèvre à bézoard la souche de 

nos chèvres domes t i ques . Du res te , elle a les 

m ê m e s carac tè res , eL n 'en difl'jre q u e par la d i 

rect ion des co rnes . Elle se r ep rodu i t avec elles, 

e t Ton obt ien t p a r le c ro i semen t une race in t e r 

méd ia i r e . 

C a r a c t è r e s . — La chèvre égagre ou à bézoard 
(fig. 280), c o m m e on l'a aussi n o m m é e , est p lus 

peti te q u e le b o u q u e t i n , mais plus grande que la 

chèvre d o m e s t i q u e . U n b o u c adul te a l m , 6 0 de long, 

don t 22 cent , a p p a r t i e n n e n t à la queue ; 1 m è t r e 

de h a u t e u r au gar ro t , u n peu p lus au s a c r u m . 

La taille de la chèvre est moins forle . Cet an i 

m a l a le corps a l longé , le dos t r a n c h a n t , le cou 

de l ongueu r m o y e n n e , la tête cour te , le museau 

obtus , le front la rge , le dos du nez p resque 

d ro i t ; ' l e s pa t tes hau tes et fortes, les sabots ob

t u s ; la q u e u e t r è s - c o u r t e , r ecouver te de poils 

longs e t c r é p u s ; les yeux pet i ts , les oreilles 

moyennes . Le b o u c a des cornes longues e t fai

bles, m e s u r a n t 66 cent , cfiez de j eunes ani

maux , e t p lus de l m , 3 0 chez les vieux. Elles 

décr ivent un a r c à concavité t ou rnée en a r r i è r e , 

chez les v ieux m â l e s , elles fo rment u n d e m i -

cerc le . T r è s - r a p p r o c h é e s à l eur r ac ine , elles 

s 'écar tent j u s q u ' à l eu r mi l i eu , puis se r e c o u r 

bent en avant et en dedans ; elles sont éloignées 

en leur mil ieu de 33 à 44 cent . ; la dis lance qui 

sépare leurs ex t rémi tés a de 23 à 29 cent , e n -
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viron; la poin te est l é g è r e m e n t déjetée en d e 

hors. Ces cornes sont compr imées l a t é r a l e m e n t , 

à crête a iguë en avant et en a r r i è re , a r rondies et 

bombées sur la face ex t e rne . Les vieux a n i m a u x 

ont de dix à douze bourre le t s t ransversaux et 

un grand n o m b r e de rugos i tés . Le corps est cou

vert d 'un duvet cour t , assez fin, et de soies l o n 

gues, ro ides , couchées . Les . deux sexes por t en t 

une barbe forte et l o n g u e . La cou leur de la robe 

est un gris roux clair ou un j a u n e b r u n t o u r n a n t 

au roux, plus clair su r les côtés et sur le ventre ; 

la poitrine et le cou sont d ' un b r u n no i r foncé ; le 

ventre et les faces in te rne et pos té r ieure des 

membres sont b lancs . Une raie d 'un b r u n noi r 

foncé, ne t t emen t m a r q u é e , s 'amincissant à ses 

deux ex t rémi tés , occupe toute la l igne médio-dor-

sale. En t r e les j a m b e s de devant c o m m e n c e une 

autre raie de m ê m e cou leur , qu i sépare la par t ie 

supér ieure de la par t ie infér ieure du corps . Les 

jambes de devant sont d 'un b r u n noi r foncé en 

avant et sur les côtés ; c o m m e celles de der r iè re , 

tëHEUM. 

elles sont rayées de b lanc au-dessus du pied. Les 

côtés de la tê te sont gr i s - roux , le front est b r u n -

noir , la r ac ine d u n e z , le m e n t o n e t la ba rbe 

sont d 'un b r u n no i r foncé. 

Distribution géographique. — La chèvre à 

bézoard hab i te u n e assez grande é t endue de 

l 'ouest et du cen t re de l 'Asie. On la t rouve au 

sud d u Caucase, en A r m é n i e , en P e r s e , dans 

le T a u r u s , e t d i t - o n , dans l'île Scorpades ou Scor-

pando , et, en Crète . Elle a ime les s o m m e t s des 

mon tagnes . C o m m e le b o u q u e t i n , elle se plaît au 

voisinage des glaciers et des neiges éternel les . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle est 

sociable c o m m e tou tes ses congénères , et vit en 

pe t i t e s t roupes d e 10 à 20 ind iv idus , qui sont 

condui t s pa r u n v ieux b o u c expér imenté . Les 

j eu n es boucs se réun i s sen t souvent a u n o m b r e 

de t ro is à six ; les vieux boucs , m é c h a n t s , que

re l leurs , son t chassés d u t r o u p e a u par les au t res , 

La chèvre égagre a les m œ u r s du b o u q u e 

t in. El le cour t r a p i d e m e n t et avec sécur i té sur 

II — 174 
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les chemins les p lus pér i l l eux; elle r ega rde des 
h e u r e s ent ières au fond des précipices sans cra in
dre le ver t ige ; elle g r impe a d m i r a b l e m e n t et fait 
des sau ts effrayants, avec courage et légère té . 

Toujours sous l ' empi re d e la c ra in te , elle 
échappe à la p lupar t des dangers ; ses sens d 'ai l
leurs la servent bien. Son odorat por te au loin, 
et elle en tend le b ru i t le plus léger. 

Elle se n o u r r i t des plantes savoureuses des 
m o n t a g n e s , et des feuilles des a rb re s . Le ma t in 
de bonne heu re , elle qu i t te la foret où elle a 
passé la nu i t , gagne les h a u t e u r s , y paî t tou te 
la j o u r n é e à la l imite des glaciers , et le soir r e 
t o u r n e dans la forêt. 

L ' a c c o u p l e m e n t a l ieu en n o v e m b r e . La fe
mel le m e t bas en avril deux pet i ts , r a r e m e n t un 
seul , qu i suivent l eu r m è r e que lques h e u r e s 
après l e u r na issance . Us croissent r a p i d e m e n t , 
et sont encl ins à j o u e r . Captives, ces j e u n e s chè
vres s 'appr ivoisent f a c i l e m e n t , s u r t o u t q u a n d 
elles sont au mil ieu de chèvres domes t iques . 
Elles n e t a rden t pas à s 'habi tuer à leurs n o u 
velles compagnes , les suivent au p â t u r a g e , r e n 
t r en t le soir avec elles dans l ' écur ie , vivent , en 
u n mo t , tou t à fait de leur vie. 

« l i a s s e . — Ces gais enfants de la m o n t a g n e 
sont r a r e m e n t poursu iv i s , grâce a u n e supers t i 
t ion t r è s - r é p a n d u e encore , quo ique souvent r é 
futée. Depuis les t e m p s les plus recu lés , les 
pr inces se sont réservé le monopole du c o m 
merce des bézoards . Bont ius savait déjà que toutes 
les ver tus qu ' on leur p rê te ne sont pas prouvées . 
R u m p f r acon te que les Ind iens se m o q u a i e n t des 
E u r o p é e n s qu i croyaient t rouver des bézoards 
dans l 'es tomac des chèvres s a u v a g e s , car ces 
p roduc t ions proviennent de l 'es tomac des s in
ges. Il est cer ta in que des bézoards de tou t e 
p r o v e n a n c e , non - seu lemen t ceux des chèvres , 
mais encore ceux d 'au t res r u m i n a n t s on t été 
employés . Un grand n o m b r e , pa r exemple , nous 
arr ivent de Bornéo , où il n 'y a pas de chèvres . Ce 
r e m è d e est encore payé u n t r è s - h a u t prix dans 
toutes les Indes e t en l ' e rse , aussi les chasseurs 
poursu iven t - i l s les chèvres à b é z o a r d . 

Cette chasse n'est pas u n e en t repr i se des plus 
faciles; ces a n i m a u x n ' hab i t en t que les hau t e s 
mon tagnes et savent s'y cache r . Il faut donc 
m e t t r e en usage les m ê m e s r u s e s , les m ê m e s 
p récau t ions q u e pour la chasse d u b o u q u e t i n . 
Kœmpfer , qui en 1686 assista à u n e de ces 
chasses, r a con t e qu 'on du t gravir la m o n t a g n e 
Benna , en Perse , p e n d a n t six h e u r e s , par les che
mins les plus mauvais , avant d ' a t t e indre le t e r 
rain des chèvres . Mais là, elles é taient en g rande 

q u a n t i t é . Le p remie r j ou r fut sans succès ; le se

c o n d , on tua u n b o u c qui avait un bézoard 

dans l ' es tomac . En q u a t r e j o u r s de chasse , on 

ob t in t deux bézoards , et ce fut tou t . 

La p lupar t des na tura l i s tes sont encl ins à faire 

descendre toutes les diverses chèvres domes t i 

ques de la chèvre é g a g r e , q u e l q u e différentes 

qu 'e l les en soient pa r le po r t et par leur aire de 

dispersion. Nous s o m m e s d ' un avis cont ra i re , 

e t n o u s admet tons q u e les chèvres domes t iques 

dér ivent de plus ieurs espèces sauvages par des 

cro isements successifs. Q u e l q u e s - u n e s s'éloi

gnen t beaucoup du type généra l . Il y a pa rmi 

les chèvres des races q u e l 'on n 'hés i te ra i t pas à 

qualifier d 'espèces, si l 'on n 'avai t affaire à des 

a n i m a u x domest iques . F i tz inger en a d m e t douze, 

auxquel les il d o n n e r a n g d 'espèces : ce sont la 

chèvre domestique d'Europe, la chèvre de Barbarie, 
la chèvre du Soudan , la chèvre à cornes plates , la 

chèvre naine, la chèvre d'Angora, la chèvre de 
Cachemire, la chèvre crépue, la chèvre du Népaul, 
la chèvre d'Egypte, la chèvre de Mamber et la 

chèvre de la Thébaïde. J e ferai l 'h is toire des plus 

r emarquab le s , afin de p e r m e t t r e au lec teur de se 

r e n d r e compte par l u i - m ê m e de la diversi té de 

ces a n i m a u x , qu i sont peu c o n n u s , et q u e l 'on 

ne voit guère plus q u e dans les j a rd ins zoolo

g iques . 

Nous c o m m e n c e r o n s par les espèces les p lus 

pet i tes , qu 'on t rouve dans l ' in té r ieur de l 'Afrique 

e t en Asie . 

LA CHÈVRE NAINE — HIRCUS REVERSVS. 

Die Zwergziege. 

C a r a c t è r e s . — La chèvre na ine de l ' in tér ieur 
de l 'Afrique, r ep résen tée par no t re figure 2 8 1 , 
n ' a q u e 66 cent, de long, SU cent , de h a u t e u r 
au ga r ro t ; elle pèse a u plus 23 k i l og rammes . Elle 
a le corps ramassé , les j a m b e s cour tes et faibles, 
la t ê te l a rge . Les cornes exis tent dans les deux 
sexes ; elles sont cou r t e s , à peine de la l ongueu r 
d ' un doigt , recourbées d 'abord l égè remen t en 
ar r iè re et en dehors , puis, dans leur de rn ie r t iers , 
fa iblement en avant . Le corps est recouver t d 'un 
poil cou r t , épais, de cou leur foncée, généra le 
m e n t no i r et fauve r o u x , souvent t ache té de 
b lanc . Le c râne , l 'occiput , le dos du m u s e a u et 
u n e l igne qui se con t inue tout le long du dos, 
sont d ' un fauve b l anchâ t r e . Une b a n d e noire des
cend de la gorge sur la poi t r ine , où elle se divise 
et r e m o n t e sur les épaules j u s q u ' a u gar ro t . Le 
ventre et la face in te rne des m e m b r e s sont noi rs , 
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Fig. 2 8 1 . La Chèvre naine. 

sauf une large b a n d e b lanche qui occupe le m i 

lieu du vent re . 11 est ra re de voir des chèvres 

naines d 'un b r u n j a u n e ou c o m p l è t e m e n t no i res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — • On lie sait au 

juste quelle est l ' é t endue d 'habi ta t de la chèvre 

naine, et des espèces voisines, dans l ' i n té r i eur 

de l 'Afr ique; on peut cependan t lui assigner 

comme patr ie les pays compr i s en t re le Niger 

et le Nil Blanc . 

Moeurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le long de 

ce dernier fleuve, on la voit souvent à l 'é tat d ' a 

nimal domes t ique . Elle y vit dans la m ê m e in

dépendance que la chèvre des Alpes . Je l'y ai 

connue c o m m e un animal gai, t rès-adroi t . C'est 

elle, la p r emiè re , qui m e prouva, à m o n grand 

é tonnement , que les r u m i n a n t s peuven t g r imper 

sur les a rbres . Bien n'est p lus grac ieux que de 

voir hu i t à dix de ces peti tes chèvres paissant 

au sommet d 'un grand mimosa , dans u n e forêt 

vierge. Elles g r impen t le long d 'un t ronc incl iné, 

et se meuven t ensuite fac i lement au mil ieu des 

branches . Souvent j ' e n vis dans des pos tu res q u e 

j ' aura i s taxées d ' impossibles . Les q u a t r e pieds 

reposaient sur u n e b r a n c h e , et q u e l q u e agi tée 

que fût cel le b r anche , la chèvre garda i t t ou 

j o u r s son équi l ib re . Elle al longeait le cou tan t 

qu 'e l l e pouvait pour a t t e indre les feuilles succu

lentes des mimosas . 

Les hab i t an t s ne se d o n n e n t pas g rand 'pe ine 

p o u r garder et soigner leurs c h è v r e s ; ils les lais

sent aller et venir à leur g r é ; on les t ra i t de bon 

m a t i n , après quoi elles vont paî t re dans la forêt ; 

le soir, elles r e n t r e n t , mais quelquefois il en 

est u n e qui m a n q u e , q u e le léopard a enlevée, 

ma lg ré tou te la p r u d e n c e du chef du t roupeau . 

On assure q u e ces chèvres , q u o i q u e de faible 

tai l le , donnen t b e a u c o u p de lait, et qu ' on ne 

p o u r r a i t les r emplace r par u n e au t r e espèce, 

car il n ' en est pas qui sache aussi b ien g r i m p e r 

et se nour r i r de feuilles d ' a rbres . 

LA CIIEVB.E ANGORA — IIIJICUS ÀJVGOltENSIS. 

Die Angoraziegs. 

Plus cur ieuse encore est la chèvre d 'Angora . 

Des observateurs é rud i t s comba t t en t ceux qui 

ne veulent la r ega rde r que c o m m e u n e race , et 

non c o m m e u n e espèce, car les essais d e croise

ment qu ' on a faits on t d é m o n t r é qu 'e l le différait 

spécif iquement de la chèvre d o m e s t i q u e . Quel* 
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ques na tura l i s tes a d m e t t e n t qu 'e l le descend du 
b o u q u e t i n de F a l k o n e r , qu i hab i t e les m o n t a g n e s 
d u T h i b e t ; on ne p e u t n ier , en t o u t cas, qu 'e l le 
n 'a i t avec lui u n e g r a n d e r e s s e m b l a n c e . 

C a r a c t è r e s . — La chèvre d 'Angora (fig. 282) 
e s t u n b e l e t g rand an ima l , à corps r amassé , à j a m -
bes faibles, à cou et tête cour t s , à cornes de forme 
pa r t i cu l i è r e , à poil spécia l . Les cornes exis tent 
chez les deux sexes. Celles du b o u c sont for lement 
c o m p r i m é e s , à t r a n c h a n t s a igus , à ex t rémi té 
ob tu se ; elles s ' écar ten t hor i zon ta lement , dé
cr iven t u n e double spirale l â c h e , et on t la po in te 
dirigée en h a u t . La chèvre a des cornes p lus pe 
t i tes , p lus a r rondies q u e celles d u b o u c , à s imple 
con tou r , e n t o u r a n t d 'o rd ina i re l 'oreil le, sans 
s 'élever au-dessus de la tô te et du cou ; elles se 
d i r igen t en bas , pu is en a v a n t ; la poin te arr ive 
j u s q u ' a u niveau de l 'œil et se dir ige en dehors . 
Ces a n i m a u x sont r ecouver t s d ' une toison lon

gue , épa isse , fine, m o l l e , b r i l l a n t e , soyeuse , 
u n p e u c r é p u e . La f a c e , les orei l les et la 
pa r t i e infér ieure des j a m b e s porLent des poils 
cour ts et lisses. Les deux sexes on t u n e ba rbe 
assez longue , formée de poils ro ides . La p lu 
pa r t de ces chèvres sont d ' u n blanc éb lou i s 
sant ; il en est r a r e m e n t qu i soient t ache tées . On 
a c ru autrefois que ces longs poils é taient les 
soies, ma i s on sait m a i n t e n a n t q u e c'est le duvet 
qu i surpasse et m a s q u e p resque c o m p l è t e m e n t 
les soies. C'est l ' inverse chez d ' au t re s chèvres 
à l ongue to ison, e t ce ca rac tè re peut servir à 
faire r e c o n n a î t r e la chèvre d 'Angora . 

En été , la toison t o m b e par g rands flocons, de 
m ô m e q u e le duve t des au t re s chèvres ; mais elle 
pousse de nouveau t r è s - r a p i d e m e n t . Des obse r 
va teurs français on t t rouvé q u e le poids d ' une 
toison était de 1 ,250 à 2 ,500 g r a m m e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les chèvrCS 
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Fig. 283. La Chèvre de Cachemire. 

d 'Angora paraissent avoir été inconnues aux a n 

ciens. Belon le p r e m i e r , au xvi" siècle, fait 

ment ion d 'une c h è v r e l a i n e u s e , « d o n t la to ison 

est fine c o m m e la soie, b l anche c o m m e la ne ige , 

et sert à faire le camelot . » P e u à peu on a p p r e n d 

à mieux conna î t r e cet an ima l . Son n o m lui 

vient de la pet i te ville d 'Angora , l 'Ancyre des 

a n c i e n s , dans le pachal ik d ' A n a t o l i e , dans la 

Turquie d 'Asie . C'est de là que cet te chèvre s'e«t 

de plus en plus r é p a n d u e , et a été i n t rodu i t e en 

Europe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La pa t r ie 

de la chèvre d 'Angora est sèche et t r è s - c h a u d e 

en hiver, bien que cet te saison n 'y d u r e q u e t rois 

ou quat re mois de l ' année . Ce n 'es t q u e q u a n d 

elle ne t rouve plus à se n o u r r i r sur la m o n t a 

gne qu 'on la r a m è n e dans les é tables ; tou t le 

reste du temps elle doi t vivre dans les pâ tu rages . 

Les chèvres d 'Angora sont t rès-suje t tes à 

s'amollir, quo ique les mauva i s soins que l'on a 

de ces préc ieuses botes ne paraissent pas devoir 

y cont r ibuer . Elles ont un besoin indispensable 

d'air p u r et sec . 

P e n d a n t la c h a u d e saison, on lave et on peigne 

plusieurs fois leurs toisons p o u r en conserver la 

beauté . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le n o m b r e des c h è 

vres d 'Angora qui se t rouven t en Anatol ie est 

évalué à 500,000 ou 800,000; il y a d 'o rd ina i re 

un b o u c par cen t chèvres . 

S u r les l ieux, u n e chèvre vaut de 45 à GO 

francs . La ton te a lieu en avril ; i m m é d i a t e m e n t 

la laine est mise en bal lots . Angora , seule , en livre 

près de 1,000,000 de k i l o g r a m m e s , r ep résen tan t 

u n e va leur de 4,500,000 francs. 10,000 k i lo 

g r a m m e s sont employés dans le pays p o u r fabri

que r des gants et des bas , des étoffes, les unes 

à l 'usage des h o m m e s , les au t res , plus fines, à 

celui des f e m m e s ; le res te est envoyé en Angle 

t e r r e . A Angora m ê m e , p resque c h a q u e hab i l an t 

est m a r c h a n d de la ines . 

On a r e m a r q u é q u e la 'finesse de la laine d i 

m i n u a i t avec l 'âge. Celle de l 'animal d 'un an est 

r e m a r q u a b l e m e n t be l le ; à deux ans , elle est de 

qual i té déjà u n peu in fé r i eu re ; à pa r t i r de q u a 

t re ans , elle va r a p i d e m e n t en pe rdan t de sa va

l e u r ; une chèvre de six ans doit ê t re aba t tue , on 

ne peu t p lus ut i l iser sa la ine . 

A c c l i m a t a t i o n . — A peine les chèvres d 'An

gora étaient-el les c o n n u e s , q u ' o n essaya d e les 

acc l imater en E u r o p e . En 17G5, le g o u v e r n e 

m e n t espagnol en fit venir un g r a n d t r o u p e a u 
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en Espagne , on ne sait ce qu'il en est advenu. E n 

•1787 , on en établ i t que lques centa ines dans les 

liasses Alpes françaises, où elles p rospé rè r en t 

a d m i r a b l e m e n t . P lus tard , on en in t roduis i t en 

Toscane et m ê m e en Suède . E n 18110, F e r d i 

n a n d VU ache ta cen t chèvres d 'Angora et les 

é tabl i t d ' abord d a n s le parc d u Ret i ro près de 

Madr id ; elles s'y mu l t i p l i è r en t au point qu ' i l 

fallut les t r anspo r t e r dans les m o n t a g n e s de l 'Es-

cur ia l . Dans cet end ro i t t rès-bien app rop r i é , 

l eur la ine se conserva aussi fine q u e d a n s l eu r 

pa t r i e . On en t r a n s p o r t a ensu i te dans la Caroline 

du Sud , où elles se t rouvè ren t t rès-bien. Enfin, 

en 1834, la Société impér ia le d 'acc l imata t ion en 

impor t a de nouveau en F r a n c e , et jusqu ' i c i on 

n'a pas à c r a ind re u n i n s u c c è s ; b ien plus , on 

p ré t end que l e u r laine s'y est m ê m e amél io rée . 

Le c l imat de la F r a n c e n 'a fait q u e c h a n g e r 

l ' époque d u r u t . Il avait lieu d ' abord en oc tobre , 

p lus t a r d en s ep t embre . On n o u r r i t ces chèvres 

de foin, de p a i l l e , de son. El les p ré fè ren t des 

a l imen t s secs aux fourrages ; elles a i m e n t b e a u 

coup le sel , et l ' eau pure et b o n n e l eu r est indis

pensab le . Elles ne c ra ignen t n i les g rands froids ni 

la cha l eu r , ce n ' es t q u ' a p r è s la ton te qu 'el les 

sont t rès-sensibles ; le plus léger re f ro id issement 

p e u t alors les t u e r , l ' humid i t é l eur est t r è s -

nu i s ib l e . D'après les calculs que l 'on a faits, une 

chèvre r a p p o r t e net 22 fr. 74 cen t imes par an . 

Si l 'on veu t b ien r e m a r q u e r q u ' e n F r a n c e on 

les nour r i t dans des écur ies , on c o m p r e n d r a que 

dans des pays p lus secs, c o m m e en E s p a g n e , en 

Algér ie , le r appor t en serai t p lus g r a n d . Quoi 

qu' i l en soit, il est d é m o n t r é q u e les chèvres 

d 'Angora r a p p o r t e n t plus que les mou tons , et il 

est à p r é s u m e r q u e ces a n i m a u x se r é p a n d r o n t 

tou jours davantage . Les m o n t a g n e s du cen t re et 

du sud de l 'A l l emagne , les m o n t a g n e s infér ieu

res de la Suisse et d u T y r o l , para issent devoir 

pa r fa i t emen t convenir p o u r l 'élève de ces chè 

vres. 

L A C H È V R E M E C A C H E M I R E — HIRCUS LJNIGER. 

Die Kaschmirziege, The Cashmir Goat. 

La chèvre de Cachemi re (fig. 283) a u n e valeur 

p re sque égale à celle de la chèvre d 'Angora . 

C a r a c t è r e s . — E l l e est pet i te , mais b ien bâ t i e , 

u n b o u c adul te a p rès de l m , 2 3 de long, et 

Où cen t , de h a u t . El le a le corps a l longé, le dos 

a r rond i , le sac rum à pe ine plus élevé que le gar

rot , les j a m b e s massives , les sabots po in tus , le 

cou c o u r t , la tê te assez grosse , les yeux pet i t s , 

les oreilles pendan tes , un peu plus longues q u e 

la moit ié d e la longueur de la tê te . Les cornes 

sont l ongues , c o m p r i m é e s , con tou rnées en spi

ra le , avec un sillon a igu à leur face an té r i eu re . 

Elles s ' écar ten t à par t i r de leur r a c i n e , en obl i 

q u a n t en h a u t et en a r r i è r e , et l eur pointe s'iu-

f lécb i ten dedans . Le duvet est c o u r t , ex t r ême

m e n t fin, m o u , floconneux; il est recouver t de 

soies longues , ro ides , fines et l i sses ; la face et 

les oreilles seules p o r t e n t des poils cour ts . La 

cou leur varie : d 'o rd ina i re , ces chèvres sont d 'un 

b l a n c pur , ou d 'un b l a n c j a u n â t r e clair , b r u n e s , 

m ê m e n o i r e s ; souvent les côtés de la tête sont 

d ' une cou leur différente de celle du corps . Chez 

les chèvres foncées le corps est gris c e n d r é . 

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

espèce de chèvre se re t rouve depuis le g rand et 

le pet i t Th ibe t , à t ravers toute l a B o u k h a r i e , j u s 

q u ' a u pays des Kirghises . On l'a acc l imatée au 

Benga le . El le est c o m m u n e dans le Thibe t , mais 

seu lemen t dans les m o n t a g n e s , où elle b rave les 

froids les plus r i g o u r e u x . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — P e n d a n t l o n g t e m p s on 

ne su t de que l an imal provenai t la laine don t 

on fabr iquai t les plus belles étoffes. Que lques -

u n s l ' a t t r ibua ien t au m o u t o n d u T h i b e t . Enfin 

Bern ie r , m é d e c i n français qui visita le T h i b e t 

en 1664, en compagn ie du Grand-Mogol , v in t 

nous éc la i rer à ce sujet . Il app r i t aux Eu ropéens 

q u e cet te laine provenai t de deux espèces de c h è 

vres , l 'une sauvage, l ' au t re d o m e s t i q u e . 

P l u s t a rd , u n négoc ian t a r m é n i e n , envoyé à 

Cachemi re pa r u n e ma i son de c o m m e r c e t u r 

q u e , fit savoir qu 'on n e t rouvai t q u ' a u T h i b e t 

des chèvres à laine fine, te l le que la t ravai l 

la ient les t i s se rands de C a c h e m i r e . 

La la ine appara î t en s e p t e m b r e , elle croî t j u s 

qu ' au p r i n t e m p s et t o m b e en avril . Le b o u c en 

a p lus que la chèvre , mais elle est de qual i té i n 

fér ieure. La t o n t e a l ieu en ma i ou en j u i n . 

Après cet te opéra t ion , on sépare la l a i n e ; les 

soies sont employées à faire des étoffes c o m m u 

n e s ; le duvet est soumis encore à u n tr iage m i 

n u t i e u x . La laine b l a n c h e , qu i a tou t l 'éclat e t la 

beau t é de la soie, es t la p lus r e c h e r c h é e . Une 

chèvre d o n n e de 93 à 123 g r a m m e s de duvet 

ut i l isable. Il en faut environ 2 k i l og rammes p o u r 

1 m è t r e ca r r é , ce qui r ep résen te la p roduc t ion 

de 10 ou 20 chèvres . T r è s - r a r e m e n t u n e chèvre 

donne 170 , 180, ou m ê m e 230 g r a m m e s de 

duvet . 

Sous la domina t ion du Grand-Mogol , il devait 

y avoir 40,000 t issages de châles à C a c h e m i r e ; 

mais Sous la domina t ion des Afghans cet te i n 

dus t r ie t ombe au point que , sur les 60,000 fis-
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serands , p lus ieurs mil l iers du ren t émig re r par 

m a n q u e d 'ouvrage , et au jou rd ' hu i cet te b r a n c h e 

d ' indust r ie ne s'est pas re levée. Des lois in te r 

disent le l ibre c o m m e r c e de la laine. Pe rsonne 

au Thibe t ne peu t vendre sa laine c o m m e il 

l ' en tend; il doi t l ' a p p o r t e r à un grand m a r c h é 

qui se t ient tous les ans à Gertope. D 'un aut re 

côté, des impôts de toute n a t u r e paralysent en

core le c o m m e r c e . 

On est arr ivé dans ces dern ie r s t emps , en Eu

rope, à faire des châles cachemi re avec de la 

véritable laine de C a c h e m i r e ; cela en a bien 

fait un peu baisser le p r i x , mais on n ' en paye 

pas moins encore des s o m m e s considérables p o u r 

une bonne m a r c h a n d i s e . Ce n 'es t pas exclusive

men t un objet de luxe , c'est u n v ê t e m e n t qu i , 

malgré sa finesse et sa légère té , p ro tège t rès-bien 

du froid. Su r place , u n vér i table châle se paye 

de 1,500 à 1,900 francs de notre m o n n a i e ; en 

Europe , par sui te des droi ts , il rev ient au d o u 

ble. Les hab i t an t s d u Levan t veulent q u ' u n bon 

châle passe en ent ie r au t ravers d 'une b a g u e , et 

payent des s o m m e s v ra imen t fabuleuses pour u n 

pareil v ê t e m e n t . 

A c c l i m a t a t i o n . —- On c o m p r e n d qu 'on ait 

essayé depuis l ong temps déjà d ' acc l imater cet 

animal en E u r o p e . T e r n a u x , qui in t roduis i t en 

France l ' indus t r ie des châles , eu t l ' idée de faire 

venir des chèvres de C a c h e m i r e ; J a u b e r t lui of

frit ses services. E n 1818, il par t i t pour Odessa, ' 

appri t là que les n o m a d e s des steppes en t r e As

t rakan et O r e n h o u r g avaient des chèvres de Ca

c h e m i r e ; il s'y rendi t , se convainqui t de l 'exac

t i tude du fait , e t ache ta 1,300 chèvres qu' i l 

amenaàKaf fa , en Cr imée , où il les e m b a r q u a , et 

arriva en avril 1819 à Marseil le; 400 s e u l e m e n t 

avaient survécu aux fatigues du v o y a g e , et 

étaient encore te l lement malades , les boucs sur 

tout , qu ' on ne pouvai t en espérer g rand succès . 

Heureusemen t , à la m ê m e époque , deux n a t u r a 

listes français, Diard et Duvaucel , envoyèren t au 

Jard in des P l an t e s un beau bouc de chèvre de 

Cachemire, p rovenan t des Indes . Ce fut le père 

de toutes les chèvres de Cachemire qu i vivent 

ac tuel lement en F r a n c e , et qui ont r appor t é au 

pays , e ? es t -à -d i re à leur p rop r i é t a i r e , de 15 à 

20 millions de francs. De F r a n c e , on envoya des 

chèvres de Cachemi re en A u t r i c h e , en W u r 

t e m b e r g ; mais leur élève y fut a b a n d o n n é e . 

Ces chèvres sont faciles à en t re ten i r , toute 

nou r r i t u r e l eu r est b o n n e . Elles ne d e m a n d e n t 

que de la cha l eu r en hiver , du m o u v e m e n t en 

été. Les pet i ts croissent t r è s - r ap idemen t . Les 

boucs à sept mois , les chèvres à un an sont 

déjà ap tes à la r ep roduc t i on . Us s 'accouplent 

faci lement , mâles et femelles , avec d ' au t res e s 

pèces de chèvres , mais sans b e a u c o u p amél io re r 

celles-ci . . 

LA CUEVRE MAMHRKVE — HIRCVS MAMBRICUS. 

Die Mamberziege. 

C a r a c t è r e s , — P a r ses longs poils, la chèvre 

m a m b r i n e o u d e M a m b e r (fig. 284) ressemble u n 

p e u à celle de Cachemire ; mais elle en diffère par 

ses oreilles longues , pendan te s , c o m m e on n e les 

t rouve chez aucune au t re chèvre. Elle est g r a n d e 

e t h a u t e sur j ambes ; elle a le corps r a m a s s é , la 

t ê t e assez a l longée , le front m é d i o c r e m e n t bom

bé , le chanfrein droi t . Les cornes exis tent chez 

les deux sexes ; celles du mâle sont p lus fortes et 

plus c o n t o u r n é e s q u e celles de la femelle. Elles 

décr ivent un d e m i - c e r c l e , l eu r po in te é tan t d i r i 

gée en h a u t e t en avant . Les yeux sont p e t i t s ; 

les oreil les on t p lus de deux fois et demie la 

longueur de la tê te , et leur ex t r émi t é p e u t at

te indre le mi l ieu d u cou, elles sont minces , ob

tuses , a r rond ies vers la po in t e , u n peu rejetôes 

en deho r s . T o u t le corps est recouver t d ' un poil 

l ong , épais, c r épu , soyeux, br i l lan t ; la face, les 

oreil les, les p ieds p o r t e n t seuls des poils c o u r t s . 

Dans les deux sexes, il y a u n e pe t i te b a r b e . 

Les Ta r t a r e s on t l 'hab i tude de couper à ces 

chèvres p lus de la moi t ié de la l o n g u e u r des 

orei l les , p o u r qu 'e l les ne les gênen t pas au pâ

tu rage . 

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

para î t vivre depuis plus ieurs siècles à l 'état d o 

m e s t i q u e . Aris tote en parle déjà. A u j o u r d ' h u i , 

on en t rouve beaucoup aux environs d 'Alep et de 

Damas . El le est r é p a n d u e sur u n e g r a n d e par t ie 

de la t e r r e , mais semble or ig ina i re de l'Asie Mi

n e u r e . Les Ta r t a r e s Ki rghises , par exemple , en 

possèdent un grand n o m b r e . Son n o m paraî t 

proveni r d u m o n t Mamber ou Marner en Pa les 

t ine. C'est là que les anciens voyageurs en a u 

ra ien t vu en t roupeaux . 

LA CHÈVRE DE LA TnÉBAIDE — MRCUS 

THEBAICUS. 

Die buckelnasige, egyplische ou tkebaische Zieye. 

J 'ai encore à c i ter la chèvre de la Théba ïde , 

chèvre d 'Egypte ou chèvre à nez b u s q u é (fig. 285) , 

c o m m e on la n o m m e aussi . 

C a r a c t è r e s . — Elle forme en que lque sorte 

la t rans i t ion en t re les chèvres et les m o u t o n s . 
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Fig. 284. La Chèvre mambriue. 

Elle est u n peu plus pet i te q u e la chèvre o rd i 
na i re , mais plus h a u t e su r j a m b e s ; son poil est 
p lus cour t . Sa tête est s u r t o u t carac té r i s t ique : 
elle est pe t i te , et de forme par t i cu l i è re . Chez le 
mâ le , su r tou t , le dos du nez est fo r t ement b o m b é . 
11 est séparé du front , qu i est éga l emen t b o m b é , 
par u n sillon et t o m b e b r u s q u e m e n t vers l 'extré
mi té du m u s e a u ; la m â c h o i r e s u p é r i e u r e et la 
lèvre, repoussées en a r r i è re , laissent à n u les i n 
cisives infér ieures . Les na r ine s sont minces , a l 
longées , les yeux peti ts , les oreilles pendan t e s , 
de la l ongueu r de la t ê t e , m inces , a r rond ie s , 
p la tes . Les cornes m a n q u e n t d 'ord ina i re dans les 
deux sexes ; q u a n d elles exis tent , elles sont p e 
t i tes , r u d i m e n t a i r e s . La b a r b e fait défaut ; les 
poils sont lisses, et de l o n g u e u r égale p a r t o u t le 
corps . La c o u l e u r o rd ina i r e est un r o u x b r u n 
vif, les cuisses t i r an t su r le j a u n e . 11 est r a r e 
de r e n c o n t r e r des chèvres m a m b r i n e s d 'un gris 
d ' a rdo ise ou t ache tées . 

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

t e m p s les p lu s recu lés , cet te chèvre habi te la 
H a u t e - É g y p t e ; on la t rouve rep résen tée sur les 
plus anc i ens m o n u m e n t s . 

C a p t i v i t é . — Au c o m m e n c e m e n t de ce siècle , 
elle lu t a m e n é e vivante en E u r o p e p o u r la p r e 

m i è r e fois; depu i s , on en voit f r é q u e m m e n t dans 

les j a rd ins zoologiques . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —• C est UI1 ani

mal doux , sobre , qu i , m ê m e chez nous , ne r é 

c lame q u e fort peu de soins . 

L A C H È V R E D O M E S T I Q U E O U V U L G A I R E . 

Die Hausziege. 

C a r a c t è r e s . — La chèvre domes t ique diffère 
de l 'égagre pa r ses cornes qu i , après s 'être é le
vées en se c o u r b a n t en a r r i è re , c o m m e dans 
l ' égagre , se r e c o u r b e n t hor izon ta lement en de
h o r s et u n peu en avant , de m a n i è r e à figurer un 
c o m m e n c e m e n t de spirale [fig. 286). Elles sont 
a r rond ies sur c h a q u e face et sur le bord pos té 
r i e u r e t ex té r ieur ; mais le bord an t é r i eu r est 
t r a n c h a n t , inéga l , et que lquefo is t u b e r c u l e u x 
d 'espace en espace . La surface de ces cornes est 
m a r q u é e su r p r e s q u e tou te l eu r l ongueu r d ' a n -
ne lu res t ransversa les , ondoyantes et t r è s - r a p p r o -
chées . La femelle, o u la chèvre p r o p r e m e n t di te , 
a souven t des cornes c o m m e le b o u c , mais elle 
les a mo ins fortes e t moins g randes , et elle p e u t 
en m a n q u e r c o m p l è t e m e n t (fig. 287). Les cou
leurs les p lus ord ina i res du bouc et d e la chèvre 
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sont le b lanc et le noir, et il y en a de blancs et 

de noirs en en t i e r ; mais le plus g rand n o m b r e 

sont en par t ie noirs et b lancs . Le poil est dur et 
de longueur inégale sur les différentes par t ies 

du corps. 

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

domest iques (fi/j. 2 8 N ) se t rouvent r épandues 

maintenant sur p re sque toute la t e r r e ; oii les 

trouve chez tous les peuples un peu civilisés. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elles vivent 

dans les condi t ions les plus diverses ; mais , en 
général, elles conservent u n e cer ta ine indépen

dance : le j o u r , elles che rchen t l ib rement leur pâ

ture ; la nui t , elles se met ten t sous la protect ion de 

l ' homme. En Al lemagne on les t ient souvent à 

l'éLable, mais elles ne sont plus , dans un abr i , 

que l 'ombre d ' e l l es -mêmes . 

La chèvre est façonnée pour la m o n t a g n e ; 

plus celle-ci est ar ide , sauvage, déch i rée , plus 

la chèvre s 'y trouve à l 'aise. Dans tout le sud de 

l 'Europe et dans les autres régions t empérées , 

il n 'est pas de mon tagnes où l'on ne r encon t re 

de t roupeaux de chèvres . Elles peup len t les 

end roi Ls les plus déser ts , a n i m e n t les paysages 

les plus t r is tes . 

Tout , dans leurs m œ u r s , les sépare des m o u 

tons. La chèvre est gaie, capr ic ieuse , cur ieuse , 

querel leuse, encl ine à jouer . Lenz en a fait la 

EU I : U M . 

pe in tu re la plus vraie : « Le cabr i , dit-il, a à 
peine que lques semaines q u ' i l p r e n d le p lusgra i id 

plaisir à faire des sauts et des gambades à se 

casser le cou . Il éprouve toujours le besoin de 

g r i m p e r q u e l q u e par t . Monte r au h a u t d'Un t as 

de bois, d 'un tas de pier res , d 'un m u r , d 'un r o 

cher , pa ra î t ê t re tout son b o n h e u r ; souvent il 

ne peu t r edescendre du lieu où il a g r impé . 

La chèvre ne conna î t pas le v e r t i g e ; elle se 

couche t ranqui l le au bord des ab îmes les plus 

affreux. Les boucs , les chèvres m ô m e s se l ivrent 

des combats t e r r ib les . On en tend au loin le cli

que t i s de leurs co rnes . El les f rappent sans pitté 

à l 'œil, à la bouche , au ven t re , p a r t o u t où elles 

peuven t a t t e indre ; on dirai t qu 'e l les sont insen

sibles aux coups , et souvent , après u n q u a r t 

d 'heure de comba t , il ne reste d ' au t re t race 

q u ' u n peu de r o u g e u r à l 'œil . Celles qu i n ' on t 

pas de cornes ne recu len t pas devant celles qui 

sont m i e u x a r m é e s , q u a n d m ê m e le sang coule 

de l eu r tête et de leur front. Quelquefois , elles 

morden t , mais sans faire grand m a l ; aucune ne 

donne de coups de pied. Quand on enferme une 

chèvre hab i tuée à la société de ses semblables , 

elle pousse des bê lements de désespoir , et reste 

long temps sans boire ni m a n g e r . Comme 

l ' homme, la chèvre est capr ic ieuse ; la plus cou

rageuse s'effraye parfois à la vue des choses les 

II — 175 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus" inoffensives ; elle s 'enfuit sans qu ' i l y ait 

moyen de l 'arrêter . » 

« Les boucs , dit Tschudi (I), se d i s t inguent par 

leur h u m e u r e n t r e p r e n a n t e et t éméra i r e ; la pose 

de leur tête expr ime un certain sé r ieux , mais la vi

vacité de leur regard annonce qu ' i ls ne laisseront 

pas échappe r l 'occasion d 'une mal ice . Le m o u t o n , 

de m ô m e q u e le bouque t in , ne se m o n t r e d 'hu

m e u r joyeuse que dans sa j eunes se , tandis que 

la chèvre garde tou te sa vie ce t te disposit ion 

quere l leuse ; elle p rovoque volont iers a u c o m b a t . 

Une pet i te scène assez c o m i q u e s'est passée 

un j o u r à la Grimsel . Un Angla is , assis sur un 

t ronc d ' a rb re , près de l ' aube rge , s 'était assoupi 

au mi l ieu d 'une l ec tu re . Un bouc qui se p r o m e 

na i t dans le voisinage, su rp r i s par l ' é t range 

m o u v e m e n t de sa tôle , qu i t o m b e t an tô t en avant , 

tantôt en a r r i è re , ne d o u t e pas que ce n e soit 

u n e provocat ion, e t se p répa re à l ' a t t a q u e ; après 

avoir p r u d e m m e n t m e s u r é la d is lance , il se p ré 

cipite, les cornes en avant , sur le m a l h e u r e u x 

(ils d 'Albion, qui t o m b e é t e n d u les pieds en 

l 'air. Le b o u c , é tonné et p re sque effrayé d ' une 

victoire qui lui a coûté si peu, se dresse avec les 

pieds de devant su r le t r onc q u e sa vict ime 

vient de quitLer si b r u s q u e m e n t , et cons idère 

avec la plus g rande a t ten t ion les efforls, a c c o m 

pagnés de cris e t de j u r e m e n t s , q u e fait le pau

vre Anglais pour se relever. » 

J e m e rappel le tou jours avec plaisir un bouc 

qu i était couché dans un village et r u m i n a i t 

pa i s ib lement : nous étions écoliers alors , et ne 

pouvions passer sans exci ter l ' an imal . L ' un de 

nous le p rovoqua en lui d o n n a n t une t ape du 

plat de la ma in . Le bouc se lève, s 'é tend, se 

consul te , réfléchit , mais finit pa r p r e n d r e la 

chose plus s é r i eusemen t que nous ne le voul ions . 

Il nous poursuivi t par tout le vil lage, c o u r r o u c é 

de voir que nous lui t ou rn ions le dos ; dès q u ' u n 

de nous sembla i t lui faire face, il s 'a r rê ta i t et 

baissai t les co rnes . Ce ne fut q u ' a p r è s dix m i 

nu tes de pour su i t e que , bien convaincu de no t re 

làche lé , il nous a b a n d o n n a et r e n t r a au village, 

furieux de n 'avoir pu m e t t r e son courage à 

l 'essai. 

Le bouc livre r a r e m e n t des combats sé r i eux ; il 

t ient , dirai t -on, p lu tô t à m o n t r e r qu' i l est p rê t 

à la lu t te q u ' à blesser son adversa i re . Rien 

n 'es t plus c h a r m a n t que de voir un j eune bouc 

c o m b a l t r e avec u n j eune chien ; l 'ami de no i re 

enfance, Otto Speck le r l'a figuré d ' une man iè re 

si a n i m é e , qu ' i l n 'y a r ien à ajouter au tableau. 

(1) T s c h u d i , les Alpes, B e r n e , 185H. p . G84 

La chèvre a un cer ta in a t t a c h e m e n t pour 

l ' h o m m e . Elle est affectueuse, t rès-sensible aux 

caresses. Si l ' une s?it qu 'e l le a les bonnes grâces 

de son m a î t r e , elle se m o n t r e jalouse c o m m e 

u n ch ien gâté , et donne des coups de cornes à 

celles que le ma î t r e fait m i n e de caresser . De 

p lus , elle est p ruden le ; elle comprend si l ' h o m m e 

lui fait u n e injust ice , ou la puni t avec ra ison. Des 

boucs dressés t r a înen t volontiers des enfants 

p e n d a n t des h e u r e s en t i è res , mais s'y refusent 

obs t inémen t , s'ils sont maltraiLés, ou excités inu

t i l ement . L ' in te l l igence de ces a n i m a u x va 

m ê m e plus loin : j e conna is des chèvres qui 

c o m p r e n n e n t la paro le . On voit des chèvres 

dressées obéir au c o m m a n d e m e n l ; on peut 

m ê m e aller j u s q u ' à l eu r faire compose r des 

mots avec des le t t res ; mais des chèvres répondre 

à u n e ques l ion , sans y avoir été dressées, c'est 

là é v i d e m m e n t u n e preuve d'inLelligence. Ma 

m è r e a des chèvres , elle les a ime b e a u c o u p , et 

veille à ce qu 'e l les soient b ien t ra i tées . Il arrive 

parfois q u ' u n d o m e s t i q u e négl igent ne d o n n e 

pas de bon fourrage. Ma m è r e sait de sui le si ses 

chèvres sont con ten tes ou n o n ; elle n 'a qu ' à les 

appeler par la fenêtre e t le leur d e m a n d e r ; elles 

lui r éponden t . Dès que les chèvres e n t e n d e n t sa 

voix, e t qu 'e l les se sen ten t négligées, elles pous

sent de forts b ê l e m e n t s ; a u t r e m e n t , elles res tent 

s i lencieuses . Elles se c o m p o r t e n t de m ê m e 

q u a n d on les mal t ra i te à tort . Ainsi , lorsqu'el les 

pénè t ren t dans le j a rd in , et q u ' o n les chasse des 

pa r te r res et des espaliers à coups de fouel, elles 

se ta i sent ; mais si la servante les frappe dans 

l 'étable, elles poussent des cris p i toyables . 

Dans les hau te s m o n t a g n e s , elles a c c o m p a 

gnent le voyageur p e n d a n t une demi-lieue» en 

mend ian t que lque n o u r r i t u r e et se frottant à 

lui ; elles reconna i ssen t de loin celui qui l eu r a 

une fois d o n n é que lque chose , et le sa luen t dès 

qu ' i l se m o n t r e . 

Dans les m o n t a g n e s de l 'Espagne , dans les 

Alpes françaises, on emploie des chèvres p o u r 

gu ider les t r o u p e a u x de m o u t o n s . En é té , on 

fait pa î t re les m o u t o n s à une a l t i tude de 2,500 à 

3,300 mèt res au -dessus du niveau de la mer . 

Les paires n'y p o u r r a i e n t gu ide r leurs t roupeaux 

sans le secours q u e l eu r p r ê t e n t les chèvres , 

et ils r ega rden t ces a n i m a u x c o m m e un mal 

nécessaire . 

« Croyez-moi , señor , me disait un bavard An-

dalous , sur la s ierra Nevada, mes deux chèvres 

m e fonL enrager . Elles ne font j a m a i s que le 

cont ra i re de ce que j e veux, et je suis forcé de 

les laisser faire. Vous pouvez ê t r e pe rsuadé 
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Fig. 28e. Tète de bouc. 

qu 'au jourd 'hu i je n 'avais n u l l e m e n t l ' in tent ion 

de mener paî t re ici mon t r o u p e a u ; mais mes 

chèvres l 'ont voulu , j ' a i dû obéir . Mon chien 

lu i -môme n 'en v ien t pas à bout . Si j e les con

trariais, elles en t ra înera ien t tout mon t roupeau 

à sa per le . Mais voyez plutôt , o Et à ces mots , 

le brave h o m m e me mont ra i t ces deux a n i m a u x 

qui avaient g r impé au hau t d 'un des rochers les 

plus escarpés , et dont les bê lements exci ta ient 

les bons m o u t o n s à les re joindre à cet te place, 

d'où ils devaient , cer les , avoir une belle vue . Le 

berger envoya son chien pour les faire r edes 

cendre ; mais ce n 'étai t pas chose facile. Les 

deux chèvres se r e t i r è ren t sur l 'endroi t le plus 

élevé de l 'a rê te , et le brave Ckiza, qui devait les 

suivre, s'efforçait en vain de les re joindre. Il 

glissait le long des r o c h e r s ; ce qui ne servait 

qu 'à a igui l lonner son a r d e u r . Les chèvres le 

saluaient par leurs é l e r n u m e n t s ; il leur répon

dait en abo} rant. Eniin, il va les a t t e i nd re ; mais , 

non ! elles sau tent h a r d i m e n t par-dessus lui, et 

les voici sur u n e au t r e pointe , où le m ê m e jeu 

recommence . P e n d a n t ce t emps , les mou tons 

s'étaient engagés dans les rochers , et coura ien t 

si aveuglément au bord de l ' ab îme, que le be r 

ger et moi en devenions inquie ts . Il rappela son 

chien : les chèvres , satisfaites, r ep r i r en t à l'in

stant la condui te du t roupeau . Au bouL d 'une 

demi-heure , elles l 'avaient h e u r e u s e m e n t t i ré du 

milieu des roche r s , sans perdre un seul m o u t o n . 

Les chevriers de la Suisse ne sont pas plus h e u 

reux que leurs confrères de l 'Andalousie. 

« Nos chevriers , dit Tschudi ( I) , m è n e n t une 

vie te l lement misérab le , qu 'on les croirai t loin 

de tout pays civilisé. Au p r in t emps , ils gagnen t 

la m o n t a g n e , suivis de leurs t roupeaux et cou-

Ci) Tschudi, loc, cit. p . G8J. 

Fig. 287. Téte de chèvre. 

verts , p o u r tout - ê t e m e n t , de que lques ha i l lons ; 

ils n ' o n t ni bas , ni soul iers , n i vesle, ni h a b i t ; 

mais , en revanche , ils sont pourvus d 'une poche 

pour le sel, d 'un chapeau à l é p r e u v e du t emps 

et d 'une provision de pain et de fromage ma ig re . 

Ces a l iments sont si chef ifs et si secs, qu 'on peu t 

à peine l eu r donne r le n o m de n o u r r i t u r e , et ce

pendan t ces pauvres bergers n 'en ont pas d ' au

t r e . Souven t un j e u n e garçon de la vallée vient 

renouvele r ces provisions tous les mois ou tous 

les qu inze j ou r s , et, dans l ' intervalle, le frugal 

chevrier tire le mei l leur par t i possible de sa t r is te 

p i t ance ; son pain devient si sec qu ' i l s ' émiet te 

dans sa m a i n , et son f romage si du r qu ' i l n'y 

mord qu 'avec pe ine . A u c u n e ressource ne l 'aide 

à conjurer l ' ennu i ; quelquefois , mais c'est r a r e , 

que lque occupat ion utile lui a ide à passer le t emps 

(au Valais on a mis les bergers au t r ico tage) , le 

plus souvent , il s'en garant i t par une s tupeu r et 

un hébé t emen t comple t s . Quand le t emps devient 

mauvais , il se blot t i t , t r emb lan t de froid et de 

faim, au fond de son trou h u m i d e et sol i ta i re , 

qu ' i l ne peu t égayer par un bon feu, et il en so i t 

de temps à au t re pour survei l ler ses bêLes, dont 

le sort peut lui faire envie, ca r elles n e sont pas 

plus exposées q u e lui aux r igueurs du c l ima t des 

Alpes, et elles jou i ssen t de grands avantages 

qu ' i l ne possède pas . Vers l ' a u t o m n e , t r o u p e a u x 

et bergers se r e n d e n t dans les pâ tu rages moins 

sévères , occupés par les vaches , et q u a n d ceux-

ci sont envahis à leur tour par la neige et la ge 

lée , ils descenden t dans la vallée, où le chevr ier 

reçoit pour prix de ses peines un salaire d 'une 

exiguïté incroyable . Mais, loin de m u r m u r e r de 

son sor t , il s 'a t tache t e l l ement , en généra l , à ce 

genre de vie sauvage, qu ' i l ne se s o u m e t plus 

! qu 'avec peine à des hab i tudes civilisées. Il est 

| cer ta in que sa santé et son h u m e u r se m a i n -
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t i ennen t admi rab l emen t au mil ieu de circons
tances qui semblen t insuppor tab les . Quelquefois 
d ' au t res t roupeaux viennent s 'é labl i r dans le 
vois inage, alors le t emps se .passe, en t re be r 
gers , de la man iè re la plus a g r é a b l e ; ils ima
ginent mille d iver t i ssements , mais r ien ne les 
amuse auLant que de rivaliser d ' adresse en gr im
pan t c o m m e des chamois sur les crê tes les plus 
a iguës , ou en glissant avec la rapidi té de la 
i lèche sur les surfaces polies des r o c h e r s . 

« La jeunesse du fameux T h o m a s H â t e r , d u 
Valais, se passa, c o m m e on le sait , de cet te m a 
n iè re . Sa b iographie , écr i te pa r son lils, dans le 
style naïf d 'aut refois , r appor t e que lques scènes 
r e m a r q u a b l e s de cet te pér iode de sa vie. « A 
« l 'âge de six ans environ, d i t - i l , on m e plaça 
« chez un de mes cousins dont j e devais ga rde r 
« les chèvres p e n d a n t u n an . Ce n 'é ta i t pas u n 
« mé t i e r facile pour m o n â g e ; la neige tomba i t 
« quelquefois en si g rande a b o n d a n c e que je n 'en 
« sortais qu 'avec des peines infinies, après y avoir 
« laissé mes souliers , e t je ren t ra i s pieds nus et 
« gre lo t tant . Je n 'avais pas mo ins d e q u a t r e -
( i vingts chèvres sous ma garde , et j ' é t a i s encore 
« si pet i t a lors , que si je ne me hâ t a i s pas de m e 
« re t i r e r après avoir ouver t la por te do l ' écur ie , 
« les chèvres me renversa ient en sor tan t e t n i e 
« couvraient de con tus ions . Quand je les c o n -
< i d u i s a i s a u pâ tu rage , elles cou ra i en t au c h a m p 
» de blé et s'y préc ip i ta ient les unes après les 
« au t res , ma lg ré tous mes efforts p o u r les chas-
« se r ; à b o u t de force, je m e met ta i s à p l e u r e r et 
« à cr ier , dans l ' a t tente des coups qui n e me 
« m a n q u e r a i e n t pas le soir. » Un j o u r , il t o m b a 
d e si h a u t q u e ses c o m p a g n o n s le c r u r e n t perdu, 
mais il n 'avai t pas le m o i n d r e mal ; p lus tard , 
u n e chèvre , t o m b a n t à la m ê m e place, m o u r u t 
d u coup . « Une fois, raconte- l- i l , mes chèvres 
« s ' é lancèrent sur un roche r en tou ré , d 'un côté, 
« d 'un g rand préc ip ice et, de l ' au t re , de roches 
« i m m e n s e s élevées de plus de mil le to ises ; le 
« s o m m e t de ce r o c h e r n 'avai t que que lques pieds 
« de large e t j e voyais mes bêtes cour i r , de là, à 
« la r eche rche des peti ts a rbr isseaux, don t elles 
« sont si f r iandes. J 'essayai de les suivre eL j e 
« m 'engagea i dans ce c h e m i n dange reux , mais 
« je ne pouvais avancer sur cel te élroi le a rê te et 
« la c ra in le de l o m b e r m ' e m p ê c h a i t de revenir 
« sur mes pas . J e m 'a r rê ta i , et , r e c o m m a n d a n t 
« mon âme à Dieu, je ne songeai plus q u ' à nie 
» r e t en i r des pieds et des ma ins aux pet i tes 
« toufes de plantes qui m'offraient q u e l q u e sé-
« cur i té . Dans cet te posi t ion j ' ép rouva i s une t e r -
« riblc angoisse, qu i s ' augmenta encore à la vue 

» des vau tours qui volaient au-dessus de moi et 
« qui aura ien t bien pu m 'en lever , car je me sou-
« venais d'avoir en t endu dire que les vautours 
« en lèvent souvent les enfants et les mou tons . 
« Enfin, ma peti te blouse gonflée par le vent me 
« fit r econna î t r e de m o n compagnon T h o m u n n , 
« qui me vit de loin et me cria : T h o m l i , a l lends 
« seulerrient. Il g r impe j u s q u à mo i , m e prend 
« par le bras et , m ' e n t r a i n a n l après lui , nous 
« rejoignons mes chèvres . J e ne m e souviens 
« p lus de tous les détai ls de la bonne vie que j e 
« menais l à - h a u t avec elles, j e me rappel le seu
i l l ement que j ' a i reçu bien, des coups , fait bien 
( i des c h u t e s et souffert de la soif, et q u e mes 
« pieds sans bas et chaussés de sabots é taient 
« souvent c rue l l emen t m e u r t r i s . Mon repas du 
« mal in , q u e j e p rena i s avan t le j ou r , se c o m p o -
« sait d ' u n e bouill ie de farine d ' o r g e ; j e par la is 
« ensui te , e m p o r t a n t sur mon dos un petit panier 
« qui con tena i t du fromage et du pain d ' o rge ; le 
« soir, j ' ava i s un bon lait en quan t i t é suffisante. 
« E n é té , nous couchions sur le foin, en hiver , 
« sur des sacs de pail le rempl is de ve rmine . Te l 
« est le sor t des pauvres chevr ie rs chargés de 
« ga rde r les t r o u p e a u x des paysans dans les mon-
u tagnes déser tes . » 

Les bergers grecs , chez lesquels j e passai plu
sieurs j o u r s aux environs du lac Anakal , n 'on t 
pas un sort p lus h e u r e u x que ceux des Alpes 
suisses e t des Py rénées . La nu i t ils sont t o u r 
men tés pa r les m o u s t i q u e s ; le j o u r , ils doivent , 
par les p lus fortes a rdeu r s du so le i l , gravir les 
roche r s les plus escarpés , pour r éun i r leur t r ou 
peaux . Les chèvres sont en Grèce le seul bétail ; 
elles peup len t toutes les m o n t a g n e s ; la forte 
odeur q u e les boucs exha len t les révèle de loin 
au voyageur . E n t r e Athènes et Thôbes , nous tra
versâmes u n e pe t i te vallée où cet te o d e u r étai t 
i n suppor t ab l e . Des centa ines de chèvres y cou
ra ien t sur les c h e m i n s les plus pér i l leux, et les 
bergers les suivaient avec u n e agili té admi rab l e . 

Dans p lus ieurs e n d r o i t s , c o m m e dans les Al
pes, on a b a n d o n n e les chèvres à e l l e s -mêmes . On 
les condu i t dans des pâ tu rages où on va les r e 
che rche r en a u t o m n e , et p lus d ' une , souvent , 
m a n q u e à l ' appel . C h a q u e j o u r , ou seu lement 
u n e fois pa r s e m a i n e , on leur envoie par un do-
mes l iquc un peu de se l , qu 'e l les v iennen t a t 
t endre à l ' endroi t o rd ina i re et à l ' heure h a b i 
tuelle. Souvent , en t ra înées par leur cur iosi té , ces 
c h ô \ r e s se jo ignen t aux c h a m o i s , vivent que lque 
temps de la m ê m e vie q u e ceux-c i , malgré les 
difficultés qu 'e l les doivent avoir à suivre des 
a n i m a u x aussi agiles. 
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Fig. 288. l.aClièvie domestique ouClièvre des Alpes. 

Dans l ' in tér ieur de l 'Afrique, les chèvres pais

sent l i h remen t ; mais , le soir, elles r en t r en t a la 

Sérieba, c'est à-dire dans u n enclos d 'épines , où 

elles sont à l 'abri des carnassiers . Souvent on 

rencont re au mil ieu d ' une forél vierge un t rou 

peau de chèvres , dont une bonne par t ie g r impe 

sur les a rbres . Au mil ieu des s teppes , on se 

trouve sub i t emen t en touré par une foule de ces 

an imaux, qu i v iennent mend ie r un peu de nour

r i ture, et un peu plus loin se m o n t r e une pau 

vre lente , dans laquelle vivent que lques pâtres 

dégueni l lés , brûlés par le soleil , et qui ont p o u r 

toute r ichesse u n e outre pleine d 'eau, un sac 

avec des gra ins , une meu le et une plaque de te r re 

cuile pour y gri l ler leur farine. To te la nu i t , 

la Sérieba est agi tée ; car les chèvres sont de 

tous h-s a n i m a u x domes t iques ceux qui d o r m e n t 

le m o i n s ; toujours q u e l q u e s - u n e s sont exci

tées, et, môme dans les ténèbres , elles se livrent 

des comba t s , cou ren t ou s 'exercent à g r imper . 

Mais le b ru i t a u g m e n t e quand un carnassier , 

un lion, par exemple , s ' app roche de la Sér ieba . 

Chaque chèvre para i t posséde r dix voix à la fois; 

ce sont des soup i r s , des b ê l e m e n t s plainlifs. Si 

elles aperçoivent , à t ravers la ha ie d 'épines , les 

yeux é t ince lan ts du ca rna s s i e r , leur effroi n 'a 

plus de b o r n e s . Elles cou ren t éperdues dans 

l 'enclos, se préc ip i ten t con t re la ha ie , y g r i m 

pent , s 'agi tent de mille façons. Les nomades d i 

sent que le lion n ' a t t a q u e un t r oupeau de c h è 

vres que quand il est t rès-af famé, t and i s qu ' i l est 

su r tou t nuisible aux bœufs ; le léopard , pa r con

t re , esi p o u r les chèvres un ennemi dange reux . 

Les belles chèvres d'Asie sont so igneusement 

p r o t é g é e s ; elles sont d 'ail leurs la r ichesse de 

leurs ma î t r e s . 

Les chèvres ont é té impor tées en A m é r i q u e 

par les E u r o p é e n s ; elles sont r é p a n d u e s main-
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t enan t su r tou t le cont inent . L e u r élève para î t 

cependan t négligée au Pérou , au P a r a g u a y , au 

Brésil , à S u r i n a m ; elle est au cont ra i re t rès en 

h o n n e u r au Chili. Dans les An t i l l e s , il en existe 

trois races ou espèces diverses . 

La chèvre n 'a été impor tée que r é c e m m e n t en 

Aust ra l ie , et elle est y déjà fort r é p a n d u e . 

D'après les observa ' ions que l 'on a faites, la 

chèvre , su r les 576 espèces de p lan tes d e n o s con

trées , en m a n g e 449. C'est par son rég ime s u r 

tout qu 'on voit combien elle est capr ic ieuse . 

El le c h e r c h e toujours u n n o u v e a u m e t s , goû te 

l 'un e t l ' au t re , e t n e s'en t i en t pas toujours au 

mei l l eur . Elle a ime s u r t o u t les feuilles des a r 

bres , aussi cause-t-elle de g rands dégâts dans les 

taillis e t les vergers . El le m a n g e sans aucun in

convén ien t des plantes qui sont nuis ibles à d 'au

t res a n i m a u x ; l ' euphorbe , la chél idoine , le bois-

gent i l , la j ouba rbe , le tuss i lage , la mél isse , la 

sauge, la c iguë , le 1abac, les bou ts de cigares 

d o n t la n ico t ine r épugne à bien des m a m m i f è r e s . 

L ' e u p h o r b e lui donne la d i a r r h é e , mais ne lui 

est pas a u t r e m e n t nuis ible . La digitale et l'if 

sont pour elle des poisons, la pédicula i re et le 

fusain lui font du m a l . Elle préfère les j eunes 

feuilles et les fleurs des g raminées , les feuilles 

des choux , des raves, et les feuilles d ' a r b r e s ; 

toutes les plantes qui croissent dans les endroi ts 

élevés, secs , exposés au soleil, sont celles qu 'e l le 

d igère le mieux . Elle ne paî t point dans les prai

ries sur lesquelles on a r é p a n d u , m ô m e depuis 

l ong temps , du fumier ou u n au t re engra is fétide. 

Les chèvres en l iberté n e boivent que de l ' eau; 

à celles qui vivent à l 'écur ie on donne une bois

son t iède , dans laquelle on a mis du son, du sei

gle et du sel . 

A six mois , la chèvre p e u t se r ep rodu i re . Elle 

est en cha l eu r de sep tembre à novembre , puis 

u n e seconde fois en m a r s . Duran t les a m o u r s , 

elle bôle souvent en ag i t an t la queue. ; si on ne la 

livre pas au b o u c , elle devient ma lade . 

Le b o u c est en r u t t ou t e l ' année ; et lorsqu ' i l 
est dans tou te sa force , c 'est à -d i re de deux à 
hu i t ans , il suffit à cent chèvres . 

Après une ges ta t ion de vingt et u n e à vingt-
d e u x s e m a i n e s , la femelle m e t bas u n ou deux 
pet i ts , r a r e m e n t trois , e texcep l ionne l lemenf q u a 
tre ou c inq ; dans ce cas , la m è r e ou les peti ts 
n e t a rden t pas d 'ord ina i re à pé r i r . Quelques mi 
nu tes après l eur naissance, les cabris se dressent 
et che r chen t le pis de leur n o u r r i c e ; le lende
ma in , ils cou ren t çà et l à ; lorsqu' i ls ont q u a t r e 
ou c inq j o u r s , ils suivent pa r tou t leur mè re . Us 

croissent r a p i d e m e n t ; à deux mois, ils ont des 

cornes ; à un an , ils sont adu l tes . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L'ut i l i té de la chèvre 

est cons idé rab le : dans bien des contrées c'est la 

r ichesse des pauvres . Son en t re t i en revient à peu 

de chose , à p resque r ien en é t é , e t elle donne 

son lait e t son fumier . Lenz a calculé qu 'une 

chèvre bien nour r i e pouvai t fournir en un an 

S50 l i t res de lait, ce qu i r eprésen ta i t , en 1834, 

u n e valeur de près de 100 f r ancs ; cel te s o m m e 

serai t dépassée a c t u e l l e m e n t ( l ) . 

Dans p lus ieurs pays, en E g y p t e , pa r e x e m p l e , 

les chèvres vont, les pis gonflés de lait, devant la 

por te des m a r c h a n d s , et on les t ra i t sous les 

yeux de l ' ache teur . On a ainsi du lait chaud et 

e x e m p t de falsifications. Dans les g randes villes 

de l'l'Egypte, on r e n c o n t r e des femmes der r iè re 

lesquel les m a r c h e n t des t roupeaux de chèvres . 

« Leh'n, leb'n Hilwe, » doux, doux lait, crient-

elles de t e m p s à a u l r e ; de t e m p s à au t re auss i , 

s 'ouvre u n e por te , une servante p lus ou moins 

bien cachée se m o n t r e , la m a r c h a n d e lui r e m 

pl i t ' son vase et con t i nue son c h e m i n . 

Les hab i t an t s du S o u d a n , nomades et séden

ta i res , t r a ien t leurs chèvres deux fois par j o u r ; 

ce l les -c i , q u a n d le lait les gône, couren t c o m m e 

folles vers la d e m e u r e de leur ma î t r e . 

P lus uti les encore que pa r leur lait, les chè 

vres à longs poils le sont par leur toison. Les 

chèvres d 'Angora , les chèvres de Cachemire ne 

servent que par la laine qu 'el les donnen t . 

La chèvre fournit , en ou l r e , sa v iande, sa 

peau et ses cornes . La chair des j eu n es cabr is , 

q u o i q u ' u n peu sèche , a bon goût ; celle d 'une 

vieille chèvre m ô m e n 'es t nu l l emen t mauvaise . 

Avec la peau des chèvres , l 'on fabr ique du 

cu i r de Cordoue et du m a r o q u i n , quelquefois du 

p a r c h e m i n ; c'est, toujours du Levant qu ' a r r iven t 

les cuirs de me i l l eu re qua l i té . Avec la peau d u 

b o u c , on fait des panta lons , des gants , des o u 

t res , dans lesquelles les Grecs conservent le vin, 

les Africains l 'eau. Des poils , on fait des p in 

c e a u x ; les cornes sont t ravai l lées par les t ou r 

neu r s , eL les médec ins du Levant s'en servent en 

guise de ventouses . 

L E S K É M A S — BEMITRAGUS. 

Die Ucdbzierjen. 

C a r a c t è r e s . — Nous devons encore consac re r 

q u e l q u e s mots à d e s c a p n d é s qui se d i s t inguen t 

( l ) Voyez Vernois et AIT. Becquerel, Analyse du lait des 
j J i ' i M i ' i ' / i n i / j : types de vache1!, cl,èvres, etc. [A/m. d'Hyg., 
I S 5 7 , 2" Léiie, t. VII. p. 271.) 
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Fig. 289. Le Kéma thar. 

par leurs cornes compr imées l a t é ra l emen t et à 

saillie a n t é r i e u r e . Celles du mâle sont à trois ou 

quatre faces, couver tes de saillies t ransversales 

annula i res ; celles de la femelle sont a r rond ies 

et rugueuses. L e u r s na r ines sont percées dans un 

espace nu et m u q u e u x , c 'es t-à-dire dans un vér i

table mut le . La femelle a qua t re m a m e l o n s . 

L E K É M A T I I A H OU T A I U R — 1IEMITRAGVS 
JEMLJICUS. 

Der Thar ou Tahir. 

C a r a c t è r e s . — Le thar ou tahir, ou iraharal, 
if g. 289) c o m m e l'a n o m m é Hamil lon Smi th , 

qui l'a découver t , est un g rand et bel an ima l , de 

lm,Aâ de long, e t d e 8 0 c e n t . d e hau teu r , au ga r ro t ; 

sa queue mesu re 10 cen t . ; les cornes on t au plus 

33 cent, de long. Il a la s t a tu re d 'une véri table 

chèvre, ses cornes mûmes ne diffèrent pas b e a u 

coup de celles des au t res capr idés . Elles naissent 

assez h a u t au-dessus d e l 'œil, sont t r è s - r a p p r o -

chées à l eur r ac ine , se d i r igent ob l iquemen t en 

ar r iè re , cl s ' appl iquent p re sque su r le crâne, 

puis s ' écar tent , et , dans le dern ie r tiers de leur 

longueur , se por tent en dedans et en bas ; leur 

pointe est infléchie en dehors . Le corps est cou

vert deso ie s longues , grossières, ser rées et d 'un 

duvet très-fin. Le poil est abondan t , t rès- long 

par p laces ; le vieux mâle a une cr inière ana

logue à celle du l ion. La face, les part ies supé 
r ieures de la tète et les pieds on t des poils cour t s ; 
ceux du cou, des j a m b e s de devant et de la par 
tie pos té r ieure des flancs ont près de 30 cent , 
de long. Chez la femelle, la c r in iè re n ' es t q u ' i n 
d iquée . Les deux sexes n ' o n t po in t de ba rbe . 
C o m m e on l'a vu chez le mâle qui vit au J a rd in 
zoologiquc de Londres , le pelage d'été diffère 
beaucoup de celui d 'h iver . La c r in iè re a u g m e n t e 
avec l 'âge. La cou leu r c h a n g e aussi . Les vieux 
mâles sont d 'un b r u n fauve clair , d 'un b r u n foncé 
par places ; u n e large raie no i re descend du front 
sur le m u s e a u , et se con t inue le long du dos j u s 
qu ' à la q u e u e . Les j eunes mâles et les femelles 
sonl d 'un brun foncé; ils ont les pieds noi rs , sauf 
une ra ie c la i re . On en r encon t r e assez souvent 
don t le pe lage est gris ardoisé fauve, mêlé de 
r o u g e . Le front, la par t ie supé r i eu re du cou et 
du dos sonl roux ou d 'un b r u n foncé; la gorge , 
la par t ie infér ieure d u cou, le ven t re , la face in 
te rne des m e m b r e s , sont j a u n e sale, à reflets gris 
ardoisé . Une b a n d e rousse ou d 'un noi r foncé 
en tou re l 'œil et descend j u s q u ' à la b o u c h e , o ù 
elle devient plus c la i re . Une t ache de m ê m e cou
leur se t rouve à la mâcho i re in fér ieure . Les 
cornes et les sabots sont d ' un gris noir . Notre 
figure 289 représen te le mâle encore j e u n e du 
Ja rd in zoologique de Londres dans son pelage 
d 'ôlé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://etde80cent.de


D i s t r i b u t i o n g ' o - f r n p l i i n u e . — Le tah i r est 

propre aux montagnes du l 'Asie, mais on ne sait 

quelle esL l ' é t endue de l 'aire de dispersion de 

cet an ima l . Il ne serai t pas impossible qu ' on le 

r encon t r â t aussi en Chine . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — M a r k h a m 

nous a d o n n é que lques détai ls sur la vie de cet 

an imal encore peu c o n n u . « Le tah i r , d i t - i l ( I ) , 
se t rouve sur les versants r o c h e u x , he rbeux e t 

dégarnis d ' a rbres . 11 hab i t e aussi les forêls don t 

le sol est rocai l leux et déch i r é . A une al t i tude de 

plus de 2,01)0 mè t r e s , sur les versants sud et 

ouest , les forêts sont des forêts de chênes . Le 

sol en est sec et rocheux , les a rb re s sont t rès-

ccar lés , et les herbes sont à peu près les m ô m e s 

q u e sur les collines dégarnies d ' a rbres . Sur les 

au t res versants , où les forêts sont plus touffues, 

on ne voit que peu ou pas de tabi rs . » 

C a p t i v i t é . •— On ne sait à peu près r ien des 

m œ u r s du tahi r en l iber té , et t rès-peu de chose 

sur sa vie en captivi té . 

Pris j e u n e , il s 'habi lue fac i lement à la domes

t ic i té , s 'apprivoise r a p i d e m e n t , a ime à gr imper , 

est gai, t aqu in , c o m m e le sont les c h è v r e s ; on 

en ferait fac i lement un an ima l domes t ique . 

Dans les Indes , on en a t e n u dans les régions 

c h a u d e s ; ils on l suppor t é faci lement le cl imat . 

Le tahi r s ' hab i tue r a p i d e m e n t au petit bé ta i l ; 

les mâles s u r t o u t semblen t t rouver dans les 

chèvres et les brebis des objets dignes de leur 

a m o u r . Us les poursu iven t , c o m b a t t e n t en leur 

h o u n e u r con t re les boucs j a loux . On a pu obser

ver que le tahir s 'accouple facilement avec les chè

vres et les brebis , e t m ê m e , au dire des indi 

gènes, avec le chevro ta in , mais sans succès . 

Il résul te de là q u e le tah i r est par ses m œ u r s 

une vér i tab le c h è v r e ; il est indépendan t , c o u r a 

geux, p r u d e n t , attentif, leste, agile, d u r à la fa

t igue , t r è s -por t é p o u r les a n i m a u x d 'un au t re 

sexe, et, par sui te , quere l leur vis-à-vis de ses 

parei ls . 

LES OVIDËS ou M 

Die Schàfe, 

Au poin t de vue phys ique , les m o u t o n s sont 
p roches pa ren t s des chèvres ; au point de vue de 
l ' in te l l igence, les espèces sauvages seules r ap 
pellent enco re les chèvres . 

C a r a c t è r e s . — Les ovidés se d i s t inguen t des 

chèvres par leurs g randes fossettes lacrymales , 
l eu r front plat , l eurs cornes angu leuses , t r i an
gulaires , à rugosi tés t ransversales , con tournées 
en sp i ra le , et par l 'absence de b a r b e . Ce sont , 
en généra l , des a n i m a u x é lancés , à corps mince , 
à j a m b e s hau te s et grêles , à q u e u e cou r t e , à 
tôle fa iblement a r rond ie en avant , à yeux e t à 
oreilles g randes , à poils la ineux ou c répus . 

Re la l ivemenl au sque le t t e , il n 'y a pas grandes 
différences en t re les ovidés et les trois familles 
p r écéden te s . L 'on c o m p t e 13 ver tèbres dorsales , 
0 lombai res el sacrées , de 3 à 22 coccygiennes . 

L e u r conformat ion in té r i eure ne présen te a u 
cune par t icu la r i té à noter . 

La d i rec t ion de leurs cornes est carac tér i s 
t ique . Chez les u n e s , la corne droi te est c o n t o u r 
née à g a u c h e , de la rac ine à la p o i n t e ; la corne 
g a u c h e à d ro i t e , les pointes é tan t en dehors et 
d ive rgen tes ; chez les au t r e s , la corne droi te se 
dir ige à droi te , la g a u c h e à g a u c h e ; les pointes 

( l ) M a i k h a m , Chasses dans l'Himalaya. 

I U T O N S — OVES. 

'he Sheeps. 

convergent alors en a r r i è re , et la forme de ces 

cornes rappel le celles des chèvres . 

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

m o u t o n s sauvages hab i t en t les m o n t a g n e s de 
l ' hémisphè re no rd . On les r encon t r e en E u r o p e , 
dans l 'Asie cent ra le et septentr ionale , dans le 
nord de l 'Afrique et dans l 'Amér ique septen
t r ionale . La p l u p a r t appa r t i ennen t à l 'ancien 
con t inen t . Chaque groupe de m o n t a g n e s a ses 
espèces, ou ses races , qu i diffèrent su r tou t par 
la conformation des cornes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les 

ovidés sonL des an imaux mon tagna rds . Quelques-
uns semblent ne se t rouver bien q u e dans les 
plus hau te s régions . Us mon ten t au delà de 
la limiLe des ne iges , j u s q u ' à u n e la t i tude de 
0,000 mè t r e s , à des h a u t e u r s où n 'hab i t en t plus 
que que lques chèvres , le bœuf m u s q u é et des 
oiseaux. 

Dans les plaines ne vivent que des mou lons do
mes t iques , et l'on voit par ceux qu 'on élève dans 
les monLagnes, combien ils se pla isent el p ros 
pèren t dans leur pat r ie pr imi t ive . 

Les moutons sauvages se t iennent dans les pâ
turages h e r b e u x , l e s furêls éparses, les bruyères , 
les rochers ent re lesquels poussent que lques 
p lantes . Suivant les saisons, ils m o u l e n t vers les 
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hauteurs ou en r e d e s c e n d e n t ; l 'été les a t t i re sur 

les sommets , l 'hiver les chasse dans la p la ine . 

Ils se nour r i s sen t , en é té , des plantes savou

reuses des m o n t a g n e s ; en hiver , de mousse , de 

l ichens, d 'he rbes . G o u r m a n d s q u a n d ils on t le 

choix de l eu r n o u r r i t u r e , ils sont très sobres 

quand les a l iments sont peu a b o n d a n t s ; des 

herbes sèches , de j eunes arbr isseaux, des ôcor-

ces d 'arbres leur suffisent souvent p e n d a n t l 'hi

ver. 

Chez aucun au t r e an imal , le r enne peut-ê t re 

excepté, on ne voit aussi bien que chez les ovidés 

l 'influence dégradan te de l 'esclavage. Le mouton 

domest ique n ' es t q u e l ' ombre du mou ton sau

vage. La chèvre garde son carac tère i n d é p e n 

dant m ê m e dans la domes t i c i t é ; le m o u t o n de 

vient un esclave dénué de toute volonté. Le 

mouton sauvage est vif et agile, toujours en 

mouvemen t ; il r econna î t , évite, écar te le dange r ; 

il est cou rageux , il a ime les c o m b a t s ; r ien de 

cela ne se re t rouve chez le mouton d o m e s t i q u e . 

On dirait que chez lui l ' intel l igence a passé dans 

la toison. Les ovidés sauvages rappel len t encore 

les chèvres si gaies, si p r u d e n t e s ; ils on t les 

mêmes qual i lés , la m ê m e vivacité, le m ê m e en

train. Les mou lons domes t iques ne peuvent être 

agréables q u e pour l 'é leveur, auque l leurs r iches 

toisons p r o m e t t e n t un gain a b o n d a n t ; pour tout 

B K E U ' I . 

a u t r e , ce sont des c réa tu res insuppor tab les . Tou t 

en eux révèle le m a n q u e de ca rac tè re . Le bél ier 

le plus fort fuit devant le plus peti t c h i e n ; u n 

an ima l inoffensif effraye un t roupeau en t ie r ; tous 

suivent aveug lémen t l eu r gu ide , que l qu ' i l so i t ; 

ils se je t ten t à sa sui te dans un précipice , dans 

les flots les plus impé tueux , quoiqu ' i l s soient as

surés d'y t rouver la m o r t . A u c u n animal n 'es t 

p lus facile à ga rder , à d o m p t e r q u e le m o u t o n 

domes t ique ; il semble h e u r e u x q u a n d u n e au t re 

c réa tu re se charge pour lui rie tout souci . Aussi , 

ne nous é tonnerons-nous pas s'il est pais ible , 

doux, Lranqui.le, inolfensif, exempt de pass ions ; 

sa vie intel lectuel le n 'est q u e bêtise et s tup id i t é . 

Dans les pays du Sud , où les ovidés sont plus 

abandonnés à e u x - m ê m e s que chez nous , l eur 

intel l igence est plus déve loppée ; ils sont plus 

i ndépendan t s , p lus ha rd i s , plus c o u r a g e u x ; ils 

comba t t en t avec d 'au t res a n i m a u x . 

Les ovidés se mul t ip l i en t assez r a p i d e m e n t ; la 

femelle, après une gesLation de vingt à. v ing t - c inq 

semaines , me t bas un , deux , r a r e m e n t t rois ou 

quat re pe t i t s , qu i sont b ientô t assez forts pour 

suivre leur mè re . Celle-ci , à l 'état sauvage bien 

en tendu , les défend au péril de sa vie, et leur t é 

moigne un grand a m o u r ; la brebis d o m e s t i q u e 

pa ra î t aussi indifférente pour ses a g n e a u x q u e 

pour tout ce qui l ' e n t o u r e ; elle ne fait que r e -

II — 17G 
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garder d 'un œil s tupide l ' h o m m e qui les lui en 

lève. Après t r è s - p e u de t e m p s , les agneaux d e 

viennent i ndépendan t s ; ù un an, ils sont aptes à 

se r ep rodu i r e . 

C a p t i v i t é . — Les ovidés sauvages sont assez 

faciles à apprivoiser , et conservent l e u r vivacité 

p e n d a n t u n e série de géné ra t ions . Us se r e p i o -

duisent t rès -b ien en cap t i v i t é ; s 'hab i tuen t aux 

pe r sonnes qui s 'occupent d 'eux, obéissent à leur 

a p p e l , reçoivent les caresses avec p l a i s i r , et 

s 'apprivoisent assez pour qu ' on puisse les en

voyer dans les pâ tu rages avec d ' au t re s an imaux 

domes t iques , sans qu' i ls che rchen t à r econqué r i r 

l eur l iber té . 

Les m o u t o n s domes t i ques nous sont soumis 

depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x ; on ne sait 

quels furent leurs ancê t res . L ' h o m m e les a r é 

pandus su r toute la surface de la te r re , les a ac 

cl imatés avec succès dans des contrées où ils 

éta ient c o m p l è t e m e n t é t r ange r s . 

U s a g e » et p r o d u i t s . — Tou te s les par t ies des 

m o u l o n s ont leur emploi ; mais ce sont su r tou t 

sa l a i nee t son f u m i e r q u i d o n n e n t les plus g rands 

produiLs. L e u r viande est exce l len te ; leurs co rnes 

sont r eche rchées , et leur peau est t rès -es l imée . 

L E S M O U F L O N S — MUSIMON. 

Die Màhnen schàfe, the Mouflons. 

C a r a c t è r e s . — Les mouflons diffèrent des 
m o u t o n s p r o p r e m e n t dits p a r la brièveté de 
leur q u e u e , pa r l 'épaisseur et la rudesse de leur 
poil , et pa r la présence; de larges cellules dans 
tout l ' in té r ieur des axes osseux qui suppor ten t 
les étuis de leurs cornes . 

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

flons sont des a n i m a u x de montagnes , c o m m e 
les b o u q u e t i n s ; on en t rouve n o n - s e u l e m e n t 
dans l 'ancien con t inen t , mais aussi dans l ' A m é 
r ique septent r ionale . 

L E MOUFLON A M A N C H E T T E S — MUSIMON 

TIIJGELJPJ1US. 

Dos afrikanische Màhnenschaf, the Aoudad. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 230) semble 
faire le passage des chèvres aux m o u t o n s , que l 
ques natural is tes m ê m e la r a n g e n t p a r m i les 
p remiè res . Ses cornes diffèrent de celles des c h è 
vres, quoiqu 'e l les en rappe l l en t encore le type . 
El le n 'a ni les fossettes lacrymales , ni le chanfrein 
du m o u t o n , dont elle a le por t et la s t a tu re . El le 
por te une forte cr inière qu i naî t du cou, et tombe 
su r l a poitr ine j u s q u ' a u x ar t iculat ions, ce qui l u i a 

valu le n o m de moullon à m a n c h e t t e s . Ses cornes 

on t envi ron 60 cent , de long ; elles sont à qua t re 

faces à leur base, c o m p r i m é e s supé r i eu remen t , 

et marquées d 'un sillon profond à leur face ex

t e r n e ; elles se d i r igent d ' abord en hau t , p u i s s e 

r e c o u r b e n t en a r r i è r e . 

Le poil, semblable à celui des chèvres , est roide 

e t cour t , sauf à la c r in iè re et à la touffe qu i ter

mine la q u e u e . Le dos est r o u x fauve ou jaune 

foncé, u n peu tacheLé; le bou t des poils est 

b lanc . Le vent re et la face i n t e rne des m e m b r e s 

sont b l a n c s ; u n e raie foncée occupe le milieu 

d u dos. Un mâle adu l t e a 2 mè t r e s de long et 

1 e 1 ,15 de h a u t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — E n 1501, Caius 

BriLannicus décrivi t le mouflon à m a n c h e t t e s , 

don t on lui avait envoyé u n e peau de Maur i t an ie . 

Depuis on n ' en entendi t p lus par ler , j u s q u ' a u 

m o m e n t o ù P e n n a n t e l Ë t . Geoffroy .Saint- ' l i laire 

en firent de nouveau m e n t i o n . Celui-ci le t rouva 

dans les m o n t a g n e s aux environs du Caire. D'au

t res na tura l i s tes le vi rent aux bords du Nil et en 

Abyssinie; on doit m ô m e l 'avoir r encon t r é sur 

le Sinaï . 11 est sur tou t c o m m u n dans l 'At las . 

11 hab i te dans la province de ConsLantine, le 

versant sud des m o n t a g n e s de l 'Aurès . D'après 

le dire des Arabes, on le verrai t encore dans les 

steppes avoisinantes, et dans le déser t de sable 

de Wadi-sinf. A l 'ouest , il se trouve sur le Djebel-

A m o u r , et dans la province d 'Oran, su r le ver

sant sud du Djebel S id i -Pche ick . Il doi t ê t re en

core abondan t sur les sommet s de l 'Atlas, dans 

le Maroc et en Algérie, car les passages y sont 

plus imprat icables et moins f réquentés . 
M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — On ne S a 

vait r ien sur ses m œ u r s ni sur son genre de v ie ; 
j e n 'ai pu m o i - m ê m e faire sur lui des observa-
lions, dans m o n voyage en Af r ique ; mais mon 
ami le doc t eu r Buvry a eu la bonté de me com
m u n i q u e r la note suivante . 

u Le mouflon à m a n c h e t t e s est n o m m é aroni, 
d ' u n e man iè re généra le , par les indigènes du sud 
de l 'Af r ique ; ils appe l len t feschthal le bélier , 
massa la breb i s , et ckarouf le pet i t . 

« L ' e s p è c e habi le p a r m i les rochers les plus 
élevés, où l'on ne peu t arr iver q u ' e n passant au 
mil ieu des éboul is , ce qui rend sa chasse très-
pénible , en m ê m e t emps qu'el le est peu lucrat ive. 

« Les mouflons à manche t t e s ne vivent pas en 
t roupeaux c o m m e les au t re s ovidés, mais isolés; 
ce n 'es t qu ' au m o m e n t du ru t , en novembre , 

| que q u e l q u e s femelles , ayant à leur tête un bé-
| lier, se réunissent pour u n cer ta in t emps . Les 
] béliers, d u r a n t cet le époque , se l ivrent des com-
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bats acha rnés . Au dire des hab i t an t s , on ne 

saurai t ce qu'i l faut le plus admi re r de la persé

vérance avec laquel le ils res tent fort longtemps 

la tôte baissée, appuyés l 'un con t re l 'autre ; de la 

fureur, de l 'é lan avec lequel ils fondent l 'un sur 

l ' au t re ; de la solidité de leurs cornes , avec les

quelles ils por ten t des coups à br iser , croirai t -

on, le crâne d ' un é léphant . 

« Quatre ou c inq mois après , la brebis me t 

bas un ou deux pet i ts , qui res ten t avec elle pen

dant qua t re mois, et qui la qui t tent avant la 

nouvelle pér iode des a m o u r s . 

« Le mouflon à manche t t e s se n o u r r i t , c o m m e 

les chèvres et les mou tons sauvages , en é té . de 

plantes a lp ine s ; en hiver, de l ichens et d 'he rbes 

sèches; peut-ê t re h rou le - t - i l les moissons . 

C h a s s e . — n Comme j e voulais en appren

dre le plus possible au sujet des m œ u r s de cet 

animal , je résolus de le chasser et de n 'épar 

gner pour cela ni t e m p s , n i faligues. Mais je 

me représenta i la chasse du mouflon c o m m e 

plus facile qu 'e l le n 'est rée l lement . A c c o m p a g n é 

de mon domes t ique , Al i - lbben-Abel , je qui Liai 

l'oasis de Biskra, el m e dirigeai achevai l e l o n g du 

Wadi , qui est en tou ré de tous côtés par de véri

tables m o n t a g n e s du déser t . Vers le Djebel el 

Melch, une des régions de l ' A u i è s ; la mon tagne 

descend b r u s q u e m e n t vers la p la ine , et à son 

pied se t iouvenl , c o m m e d'oi dirniire. des éboulis 

el des amas de rochers . Nous c h c c h â r n e s long

temps avant de t rouver u n c h e m i n , et nous 

dûmes employer nos pieds et nos ma ins pour 

traverser les passages les plus pér i l leux . Enfin, 

nous ar r ivâmes à une sorte de sent ier qu i nous 

conduisit, à travers des rochers crayeux, j u s q u ' à 

des précipices, où nous vîmes des couches consi

dérables de sel g e m m e et de gypse. Heureuse

ment que ce chemin existait , a u t r e m e n t nous ne 

serions peuL-être j a m a i s arrivés au s o m m e t . Un 

silence de mor t nous en tou ra i t ; aucun ê t re an imé 

ne paraissai t ; seu le , l 'a louette du déser t faisait 

enLendre sa voix plainlive, et sembla i t r e p r é 

senter la vie dans cet empi re de la mor t . 

« Nous conLinuâmes à mon le r pendant que l 

ques h e u r e s , et nous a t te ign îmes une al t i tude 

de 1,100 mèt res environ. Une source vive s'of

frit à n o u s , eL nous invita au repos. Après 

nous ê t re désal térés à longs trai ts , nous rele

vâmes la piste d ' un mouflon. J ' a u r a i s presque 

sauié de j o i e ; j ' é t a i s sûr de ma bêle . J e savais 

qu'il reviendrai t , et j e compta i s sur ma fidèle 

carabine . Mais no t r e impa t i ence ne nous per

mit pas de nous reposer l o n g u e m e n t ; bienlôt 

nous r e m o n t â m e s dans l 'espoir de voir peut-être 

l ' a n i m a l ; ce fut course vaine . Nous e r râmes 

tout le j o u r sans en t rouver la m o i n d r e t r ace . La 

nui t , qu i arrivait r a p i d e m e n t , nous força de cher

cher un abr i . Un ravin au voisinage de notre 

source fut la re t ra i t e que nous d û m e s choisir , 

que lque dur qu ' i l fût de passer u n e nu i t en 

plein air au mois de j anv ie r , à une telle hau t eu r . 

Le feu cependan t nous pe rmi t de comba t t r e le 

froid e t m ê m e de nous e n d o r m i r . L ' au ro re n 'é 

tai t pas levée que nous ét ions déjà à l'affût. Un 

broui l lard épais nous enveloppai t , mais b ienlô t 

il qu i t t a les c imes , et , seule , la plaine nous était 

cachée c o m m e par u n r ideau . Nous res tâmes là, 

s i lencieux, u n e h e u r e et demie . Enfin un beau 

mouflon mâle nous apparu t . T o u t dans ses mou

vements étai t fier et nob le , son pas était assuré 

et ca lme ; on aura i t dit à le voir qu ' i l se sentai t le 

roi et le se igneur de ces h a u t e u r s . Il s 'approcha 

en c h e r c h a n t le sable le plus doux, et se baissa 

pour boi re . Une doub le dé tonat ion r e t e n t i t ; le 

mouflon tomba en poussant un cr i , mais aussi tôt 

il se releva et pr i t la fuite, en faisant des bonds 

tels que je n 'aura is pu me les figurer, si je ne les 

avais vus. E t cependan t il était b lessé; il ne p o u 

vait aller lo in ; nous nous m î m e s donc à sa pour

sui te . Mais les heures et les h e u r e s se passaient en 

suivant les t races de son sang qui n ' é c h a p p a i e n t 

pas à l 'œil pe rçan t de m o n c o m p a g n o n a r a b e . 

Enfin, après quat re ou c inq heu re s , nous a r r i 

vâmes à une arê te de roche r s , d o m i n a n t à pic 

un ravin d 'au moins GO mè t re s de p ro fondeur . 

Les t races s 'a r rê ta ient à cet endro i t . Que le 

mouflon eût sauté par là nous paraissait im

possible ; nous n e savions q u e faire, quand en 

fin m o n Arabe résolut d 'essayer de descendre 

dans le précipice . Il y était à peine a r r ivé q u ' u n 

cri de jo ie m 'appr i t q u e ses efforts é ta ien t cou

ronnés de succès ; le mouflon y gisait m o r t . 

« A en j u g e r par les anneaux de ses co rnes , il 

devait avoir de hui t à dix ans ; m o n Arabe , et tous 

les au t res q u e j ' i n t e r r o g e a i , m ' a s s u r è r e n t que ce 

n 'é ta i t pas un des g rands , et me d i ren t en avoir 

vu de plus forts. Quant à nous , nous ne p û m e s 

songer à mon le r no i re gibier hors du ravin, et 

à le redescendre par où nous él ions m o n t é s ; il 

ne n o u s res ta i t qu 'à le dépoui l le r i m m é d i a t e -

m e n t , ce qtrê nous fîmes. J 'a i h e u r e u s e m e n t rap

por té sa peau , et elle figure main tenan t , avec 

honneu r , au musée de S a i n t - P é t e r s b o u r g , H 
C a p t i T i t é . — « Quoique le mouflon à man

chet tes soit un des an imaux les plus rares , les 

montagnards le p r e n n e n t cependant assez sou

vent dans des lacets, et le vendent pour que l -

b u e a rgen t au c o m m a n d a n t du posLe mil i ta i re 
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le plus voisin. Dans le j a rd in du Cercle à Biskra , 

j e vis un j e u n e mouflon qu i , en que lques bonds 

p r e s q u e ver t icaux, sau ta i t sur un m u r d 'enceinte 

de 5 mèLres de hau t , et se tenai t là, en parfaite 

a s su rance , sur une surface don t la la rgeur n'éga

lait pas celle d 'une main ouver te . Souven t , il 

paissai t hors de son enclos . Quand , dans le j a r 

d in , que lque chose avait exci té sa g o u r m a n d i s e , 

il s'en empara i t s û r e m e n t ; il n 'y avait ni haies 

ni m u r s qu ' i l ne franchit . Il n 'avait nu l l emen t 

p e u r des h o m m e s , s ' approchai t de tou t le m o n d e 

et p rena i t dans la main du pain et les friandises 

qu ' on lui - tendai t . » 

Le mouflon à m a n c h e t t e s n 'es t p lus u n a n i 

mal ra re dans les ja rd ins zoologiques de l 'Eu

rope : on l'y a déjà vu main tes fois, et il s'y r e 

p rodu i t par fa i tement . Une pa i re qu i se t rouve 

au j a r d i n zoologique de Bruxel les a deux pel i ts 

c h a q u e a n n é e . L 'espèce suppor te m ô m e le cli

m a t de l 'Al lemagne du Nord . 

Les vieux mâles n e sont pas tou jou r s aussi 

doux que celui don t parle mon ami Buvry. Ils 

ne c ra ignent pas leur g a r d i e n ; b ien p lus , ils le 

m e n a c e n t . Ils s e m b l e n t c o n t i n u e l l e m e n t sér ieux 

et de mauvaise h u m e u r , et n ' o n t rien de la gaieté 

des chèvres . La m o i n d r e con t ra r ié té les me t en 

f u r e u r ; ils m o n t r e n t qu ' i l s on t conscience de 

l e u r force, et lu t t en t avec avantage, m ê m e cont re 

l ' h o m m e le plus vigoureux. Ils vivent, pa r con t r e , 

dans de bons r appor t s avec les au t re s ovidés, à 

l 'exceplion toutefois de l ' époque du r u t , d u r a n t 

laquel le ils sont encl ins a u x c o m b a t s . 

En s o m m e , les mouflons à m a n c h e t t e s , en cap

t ivi té , ne d o n n e n t pas lieu à b e a u c o u p d 'ohserva-

t ions in téressantes . Ils sont paresseux au phys i 

q u e et au mora l , l eur in te l l igence est bo rnée , ils 

ne sont pas p lus p r u d e n t s que d 'au t res ovidés et 

sont , pa r conséquent , ennuyeux c o m m e ceux-ci . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Arabes a i m e n t 

beaucoup la viande du mouflon, e t , p o u r m a 

par t , j e déclare en avoir t rouvé excellent le gigot. 

Celte viande a le goût de celle d u cerf, mais elle 

est plus dél ica te . 

De la toison, les Arabes confec t ionnent des 

couver tu res e t des t ap i s ; ils t a n n e n t la peau et 

en font du m a r o q u i n . 

LE MOUFLO.N D'EUROPE — MUSllUOW MUSOIOX. 

•Der Jllufflon. 

C a r a c t è r e s . — Le mouflon d 'Europe (Jîg. 291) 
est une forle espèce, de l m , J 0 de long, sur les
quels 8 ou 10 cent , a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e , et 
d e 80 cent , de h a u t e u r . Son poids est de 25 à 

40 ki logr . Ses cornes a t t e ignen t une longueur de 

plus de 06 cent , et un poids de 4 , 5 à 6 kilogr. 

C'est celui , de tous les ovidés sauvages , qu i a le 

corps le plus ramassé ; les poils sont cour ts et 

couchés , t rès-épais , su r lou t en hiver, époque 

d u r a n t laquel le il a le corps revêtu d 'un duvet 

cour t , lin et c répu . Le men ton est dépourvu de 

barbe ; les poils de la poi t r ine sont un peu al

longés en forme de cr in iè re . La cou l eu r du 

mouflon est un roux qui rappel le la robe du re 

n a r d , la tê te l ire sur le gris c e n d r é ; le museau , 

la c roupe , le bord de la queue , les pieds et le 

vent re sont b l ancs . La ligne méd iane du dos est 

d 'un b r u n foncé. 

Quelques poils sont roux , les au t r e s sont noirs . 

Le duve t est gris c e n d r é . En hiver , le pelage est 

b r u n m a r r o n , avec u n e g rande tache des deux 

côtés p resque quadr i l a t è re et d 'un j a u n e clair 

ou b l anche . 

D 'ord ina i re , le mâle seul a des c o r n e s ; t r è s -

r a r e m e n t , on en trouve des r u d i m e n t s chez la 
femel le . Celles du mâle son t longues et fo r tes ; 

t rès-épaisses à la base , elles vont en s ' aminc is -

sant à pa r t i r du mi l ieu . Elles se t o u c h e n t pres-

qu ' à la rac ine , mais s 'écar tent b ientôt e t se r e 

c o u r b e n t en forme de faucille, o b l i q u e m e n t en 

dehors et en bas ; la pointe est por tée en bas , en 

avant et en dedans . La co rne droi te est tournée 

à gauche , la gauche à dro i te . Ces cornes po r t en t 

de t r e n t e à qua ran t e rugos i tés se r rées , plus ou 

moins i r régul ières , e t a t t e ignan t p r e s q u e la 
poin te . Les cornes de la femelle, q u a n d elles 

exis tent , f igurent des py ramides obtuses , ayant 

au p lus de 5 à 8 cent , de long. 

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

d ' E u r o p e hab i l e encore au jourd 'hu i les mon ta 
gnes rocheuses de la Corse et de la Sa rda igne . 
On a d m e t assez géné ra l emen t qu ' i l vivait a u 
trefois dans d ' au t res par t ies du midi de l 'Eu rope , 
et il est probable qu ' i l se t rouvai t dans les Baléa
res et en Grèce ; le m o u t o n sauvage de l'île de 
Chypre en est u n e espèce d is t inc te . On a ind iqué 
le sud -oues t de l 'Europe c o m m e la pa t r ie de ce 
mouflon, mais on ne l'y t rouve plus, et il n 'y a 
peut-ê t re j amais existé. On l'a p robab lemen t con
fondu avec le b o u q u e t i n . J 'a i pris des informa
tions sur cet te e spèce ; j ' a i examiné tou tes les col
lections de cornes et d ' a n i m a u x ; j ' a i in te r rogé 
tous les chasseurs-, les m o n t a g n a r d s intel l igents , 
je n 'ai j amais e n t e n d u par le r en Espagne q u e du 
b o u q u e t i n . 

A u j o u r d ' h u i , ma lg ré la chasse qu ' on leur fuit, 
les mouflons se t rouvent encore en t roupeaux de 
50 à 100 individus , su r tou t dans les distr icts 
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Fig. 201. Le Mouflon d'Kuropc 

d'Iglesias et de Teulada en Sa rda igne . Tous les 

montagnards le connaissent sous les noms de 

mnuffion, muf/uro, muffla ou moufflon. Les Ro

mains d is t inguaient le mouflon de Corse de 

celui de Sardaigne ; P l ine n o m m e le p r emie r mu-
simon, le second ophion ; les pet i t s , umbri. 

Le mouflon d'Asie diffère dumouf lon d 'Europe , 

malgré cer ta ines ressemblances . 

M œ u r N , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après d 'an

ciens réc i t s , nous savons que ces a n i m a u x on t 

été autrefois très abondan ts . On en tua i t j u squ ' à 

quat re ou c inq mille dans une seule c h a s s e ; au

j o u r d ' h u i , on est h e u r e u x q u a n d on en rappor te 

quelques- u n s , et dans les chasses des gens les plus 

r iches , qui m e i t e n t en œuvre tous les moyens , 

tue au plus de t rente à q u a r a n t e . 

A l ' inverse du mouflon à m a n c h e t t e s , les m o u 

flons d 'Europe vivent en société . Us se r é u n i s 

sent en t roupes plus ou moins n o m b r e u s e s . Un 

vieux et fort bélier est le chef du t roupeau . A 

l ' époque du ru t , ils se séparen t en pet i tes familles, 

o rd ina i r emen t composées d'un mâle et de que l 

ques femelles qu'il a conquises dans les comba t s . 

Autan t le mouflon d ' E u r o p e est hab i t ue l l emen t 

peu reux et craintif, aulanl. i l est t é m é r a i r e q u a n d 

il s 'agit de comba t t r e avec ses parei ls . En d é 

c e m b r e et en janvier , on en tend résonner dans 

la m o n t a g n e le cl iquet is des cornes , f rappant 

l 'une contre l ' au t r e ; et l'on peut voir les mâ 'e s 

fondre l 'un sur l ' au t re , lûle baissée, avec une telle 

violence que l 'on comprend à peine c o m m e n t 

ils peuvent res te r en place. Souvent l 'un d 'eux 

est tué dans le c o m b a t ; il est précipi té dans 

l ' ab îme et s'y fracasse les m e m b r e s . 

Après vingt et u n e semaines , jen avril ou en 

ma i , la femelle me t bas deux pet i ts , assez vigou

reux p o u r cour i r de suite avec leur m è r e . Au 

bout de que lques j o u r s , ils s ' aventurent avec elle 

sur les chemins les plus difficiles, et bientôt l ' é 

galent en hardiesse et en agil i té . 
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A qua t re mois , les cornes appara i s sen t aux 

j e u n e s m â l e s ; c e u x - c i , à un an , p e u v e n t se r e 

p r o d u i r e ; ils ne sont cependan t pa r fa i t ement 

adul tes qu ' à t rois ans . 

Le mouflon ressemble peu au m o u t o n domes

t ique dans ses m o u v e m e n t s ; il est leste, agile, 

adro i t , sûr , mais il se fatigue v i t e ; en plaine 

su r tou t , un chien peu t b ientôt l ' a t t e i n d r e ; il 

g r i m p e a d m i r a b l e m e n t . 

On di t que le mouflon est Ires-craintif ; qu ' au 

m o i n d r e danger , il t r e m b l e de tous ses m e m b r e s , 

et p rend aussi tôt la fuite. Quand un ennemi le 

presse, qu ' i l ne peu t plus se sauver , il ur ine de 

peu r ; d ' après d ' au t r e s , il a r rose ra i t ses ennemis 

de son u r i n e . Ces ennemis sont le loup et le 

lynx; les j eunes peuvent devenir la proie de l 'ai

gle ou du vau tour . 

C h a s s e . — L ' h o m m e m e t t ou t en œuvre p o u r 

s ' empare r de ce g ib ier . P e n d a n t le t emps du ru t , 

on peu t faci lement a t t i rer les mâles en imi t an t 

le b ê l e m e n t de la femelle. 

Ce n 'es t que par hasard q u ' o n peu t en p rendre 

u n vivant . Les vieux mouflons ne t o m b e n t j a 

mais en t re les mains de l ' h o m m e ; mais on s'em

pare faci lement des pe t i t s , après avoir Lue la m è r e . 

C a p t i v i t é . — Les moul ions d ' E u r o p e , captifs, 

s ' hab i tuen t r ap idemen t à leur sort . Quelque pr i 

vés qu ' i l s soient, ils ga rden t toujours leur vivacité 

et l eur agiliLé. En Sarda igne et en Corse, on voit 

f r é q u e m m e n t dans les villages des mouflons 

apprivoisés ; que lques-uns le sont au point de 

suivre l ' h o m m e par tou t , c o m m e un ch ien , d ' o 

béir à ses appels , e tc . Ils ne deviennent désa

gréab les q u e par leur pé tu lance , l is se font un 

plaisir de p a r c o u r i r t o u s les recoins de la maison ; 

ils r enversen t tou t , br isent la vaisselle et causent 

tou tes sor tes de dégâ i s . Les vieux mâles devien

n e n t souvent m é c h a n t s et indomptab les . Us per

den t t ou t e c ra in te de l ' h o m m e et le comba t t en t , 

n o n - s e u l e m e n t pour se défendre , mais encore 

par s imple plaisir. 

Les mouflons captifs ne font pas preuve d 'une 

g rande in te l l igence . C o m m e les au t r e s an imaux 

de l e u r r a m i l l e , ils sont bo rnés , sans j u g e m e n t , 

p resque sans m é m o i r e . On l eu r dresse des 

pièges et on les a t t i re en leur t e n d a n t des frian

dises. Que lque désagréable q u e cela leur soiL, ils 

s'y laissent p rendre à chaque fois. Une cer ta ine 

m é m o i r e des l ieux, un faible souvenir des b ien

faits, u n cerLain a t t achemen t à leurs compa

gnons ord ina i res , un peu d 'amit ié aux enfants , 

sont les seuls signes d ' intel l igence qu ' i ls d o n n e n t . 

Les mouflons se croisent fac i lement avec les 

au t res ovidés. Les Romains savaient déjà qu' i ls 

s 'accouplaient avec le m o u t o n domes t ique ; plus 

ta rd , on r e c o n n u t q u e les mét i s qu i en prove

naient é ta ient féconds. Ei tz inger nous apprend 

qu 'au Ja rd in zoologique impér ia l de S c h œ n b r u n n , 

on a croisé p lus ieurs fois le mouflon avec le mou

ton ord ina i re d 'A l l emagne . Les mél i s s 'accou-

pla ientavec le mouflon et avec l e m o u t o n , et cha

que fois avec succès . La p lupar t ressemblaient au 

mouf lon ; leurs cornes , s eu lemen t , é ta ient moins 

fortes e t moins c o n t o u r n é e s . Quelques mâles 

avaient m ê m e q u a t r e cornes , c o m m e les mou

tons don t par le Oppien ; m o u t o n s qu i n ' é la ien l 

peut-ê t re q u e de pareils mét i s . Pa r con t r e , on a 

toujours va inemen t essayé de croiser le mouflon 

avec la chèvre d o m e s t i q u e . 

Il existe d ' au t res espèces très-voisines du mou

flon d 'Eu rope : tels sont le mouflon de Chypre 

(oviscypria), qu i ne se t rouve que dans cet te î l e ; 

le mouf lon de Pe r se [ovispersica ou orientalis), 

qui vit surLout dans la province de M a c a n d a r i n 

et dans les m o n t a g n e s de l ' A r m é n i e ; le mouflon 

de l 'Himalaya (ovis Vigneî), que l 'on t rouve dans 

le Korassahn , le Pet i t Th ibe t et le Caboul ; e l le 

mouflon d u Cap (ovis Arkar), qu i vit à l 'est du 

Cap et dans la S ier ra Moreh . Toutes ces espèces 

diffèrent pa r la c o u r b u r e des co rnes . 

LE MOUFLON ARGALI — MUS1SION ARGALI. 

Dur Argali, the Argali. 

L'argal i est le véri table m o u t o n sauvage de 

l 'Asie. C'est le géant rie la famille. Il est p ro 

bable q u e , sous ce n o m , on confond p lus ieurs 

espèces . 

C a r a c t è r e s . — Notre figure 292 r ep résen te 

l 'espèce de Sibér ie . C'est un fort an ima l , de la 

taille d 'un veau d 'un a n ; il a p lus de 2™,15 rie 

long, l m , 3 0 de hau t : ses cornes sont assez 

g randes p o u r q u e le renard bleu puisse se loger 

dans l eu r cavité. Un bélier adu l t e pèse plus de 

150 k i logrammes ; les cornes seules ont un poids 

de 15 à 25 k i l og rammes . 

Sa s ta ture ind ique la force et la v igueur . Ses 

cornes lui d o n n e n t u n air pa r t i cu l i e r . A leur 

r ac ine , elles r ecouvren t tou te la par t ie posté

r ieure de la tôle ; t rès-vois ines l 'une de l 'autre , 

elles se p o r t e n t b ientôt de côlé et en a r r i è re , se 

r e c o u r b e n t en avant e t en dehors , et font ainsi 

un lour et d e m i de spire . L e u r l ongueur est 

de 1'", 13 à ! J ; leur c i rconférence , à la base , 

est de 16 à 20 cen t . Elles sont couver tes de 

rugosi tés ser rées . 

Ses poils, longs et roides , r ecouvren t un duvet · 

mou et épais . En été , l 'argali est d 'un b r u n gris 
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sombre , passant au j a u n e à la q u e u e , au gris à 

la tê te , au blanc sous le vent re ; en hiver, l 'ani

mal devient r o u x ; les cuisses, la queue et le 

museau sont b lancs . Une ra ie b rune passe par

dessus le s a c r u m . 

La femelle est plus peti te que le mâle e t 

pèse, en moins , plus de 50 ki logr . Ses cornes 

sont plus minces , p resque droi tes , peu rugueuses 

et légères. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'argal i ha

bite les con t rées déser tes des m o n t a g n e s de 

l'Asie cen t ra le , depuis la Grande Ta ta r i e j u s 

qu 'en Chine et dans les I n d e s ; depuis la Sibér ie 

or ientale j u s q u ' a u delà de l 'Altaï . Autrefois il 

était c o m m u n aux sources de l ' I r t isch et de 

l'Iôniséi ; ma in t enan t on le t rouve encore dans 

les mon tagnes de la Mongolie et de la Songor ie , 

dans le déser t de la Ta ta r i e ; d 'après RaJde , il 

n'existe plus au K a m l s c h a t k a , où il a été r e m 

placé par le m o u t o n sauvage de l 'Amér ique . 

D'après le m ô m e a u t e u r , il a d isparu de la 

Daourie depuis 1832. L 'hiver froid et neigeux de 

1831 à« 1832 rédu i s i t ces beaux a n i m a u x à six, 

qui furent tués par les Cosaques. Depuis ceLte 

époque l'on n 'a plus vu un seul argal i dans la 

Daourie russe, et c o m m e tous les ovidés sauvages 

ne sont n u l l e m e n t voyageurs , on n 'y en verra 

p robab lement p lus . 

M l e u r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'argal i 

évite les m o n t a g n e s h u m i d e s et boisées ,de môme 

que les hau tes rég ions . 11 préfère les chaînes qui 

n'ont que de 6Guà 1,000 mèt res d 'a l t i tude , e t q u i 

sont séparées par de larges vallées, à flancs peu 

boisés. C'est dans ces condi t ions qu' i l vit l 'été 

comme l 'hiver ; c'est t ou t au plus s'il passe d 'une 

partie de la m o n t a g n e à l ' aut re . 

D 'ordinai re , on voit les argal is en t roupes de 

huit à dix individus . Le mâle le plus v igoureux 

conduit la ba.nde. Au m o m e n t du ru t , les mâles 

se l ivrent de violents comba t s , et si le vaincu ne 

cherche son sa lu t dans la fuite, le va inqueu r le 

précipite, dans l ' ab îme. La femelle met bas en 

mars un ou deux pet i ts , à poils gris, c r épus . Dès 

le premier j o u r , ils suivent l eur m è r e et restent 

avec elle j u s q u ' à la saison du ru t suivant . Les 

cornes , chez les mâles , se m o n t r e n t à l 'âge de 

deux mois . 

L 'été , l 'argali se nour r i t des plantes qui crois

sent dans les vallées; l 'hiver, il m a n g e des mous 

ses, des l ichens et des herbes sèches . Il g r impe 

sur les roche r s , dont le vent a balayé la neige, 

pour eu récol ter les l i chens . Il r eche rche sur 

tout les endroi ls où il y a du sel. Lorsqu ' i l est 

malade, il se guér i t , dit-on, en prenant d e l à oo-

q u e l o u r d e (anémone j u i i h a t i l l a ) et d ' au t re s a n é 

m o n e s . T a n t que la neige n 'est pas t rop forte, il 
ne s ' inquiè te guè re de l 'h iver . Son épaisse toison 

le p réserve du froid. On a dit qu'il se laissait en

te r re r dans la neige c o m m e le lièvre à son gî te , 

et que le chas seu r pouvait alors le t ue r d'un coup 

de l ance , sans qu'il se l evâ t ; cela ne doit arr iver 

qu ' excep t ionne l lement , et p r o b a b l e m e n t dans 

les h ivers où il est déjà t r è s a b a t l u par l 'abst i

nence . L 'argal i v igoureux est difficile à appro

cher . Il est très-craintif, e t a les sens admirab le 

m e n t développés . Dès qu'il voit un h o m m e , il 
prend la fu i t e ; le bél ier guide m a r c h e r a p i d e 

men t , et le t roupeau le suit à g rande vitesse. Ces 

a n i m a u x couren t t rès-vi te au travers des passages 

les plus dangereux ; ils f ranchissent les ab îmes , 

g r impen t à des endroi ts où l ' h o m m e n e t rouve

rait pas de quoi poser son pied. 

C h a s s e . — L'argal i hab i t e des lieux qu i r e n 

dent sa chasse très-diflicile, et aussi échappera i t -

il faci lement aux poursu i tes , sans la cur ios i té 

qui le fait venir au -devan t du danger . Dans que l 

ques par t ies de la Sibér ie , les chasseurs su spen 

den t leurs vGlements à une pe rche , e t t and is que 

l 'argali considère ce m a n n e q u i n , ils l ' approchent 

par un autre côté. On m e t des lacets, des pièges 

sur son passage hab i tue l , el l 'on emploie , su r tou t 

en pla ine , des chiens qu i l ' a r rê tent et donnent 

aû chasseur le t emps d ' app roche r . J a m a i s l 'ar

gali ne c h e r c h e à défendre sa vie, il fuit devant 

les chiens c o m m e devant l ' h o m m e . Cependant 

chaque année , cel te chasse fait des vict imes. 

C a p t i v i t é . — Les j e u n e s argal is peuvent s'ap

privoiser , mais i lest très-difficile de les conserver 

e l d e les faire voyage r ; j u squ ' i c i ou n ' en a j a 

mais vu en Europe . 11 serait c e p e n d a n t facile de 

les y n o u r r i r , et sans a u c u n dou te on les acc l ima

terai t b ien vite dans les Alpes . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La viande de l 'argali 

passe p o u r excel lente , sa peau ser t à confection

ne r des vê tements d 'hiver et des couver tu res ; de 

ses cornes on fait des gobelets , des cuil lers et 

d 'aut res ustensiles de m é n a g e . Au t emps de 

Marco-Po lo , les Kirghises tua ien t parfois de tel

les quant i tés d 'argal is , q u ' i n d é p e n d a m m e n t des 

cornes qu' i ls employaient à former des m o n u 

ments en signe de victoire, il leur en res ta i t a s 

sez pour e n t o u r e r t ou t leur c a m p , c o m m e les 

princes de l ' in tér ieur de l 'Afrique e n t o u r e n t 

leurs palais de haies formées de défenses d 'é lé

phan t s . 
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LE MOUFLON DE MONTAGNES-MUSJMONMOTST4NA 

Dns Bighorn ou Dickhorn, the Bighorn ou BocJnj 
mountain Sheep. 

Le mouflon de l 'Amér ique du Nord [fiy. 2911), 

n o m m é dans le pays bighorn, c ' es t -à -d i re cornes 
épaisses, est voisin de l 'argali , dont il a la taille 

e t avec l eque l il a é té souven t confondu. Radde 

a c o m p a r é les deux espèces et a m o n t r é en quoi 

elles diffèrent. 

P e u x miss ionnaires en Californie firent les 

p r e m i e r s conna î t re le b i g - h o r n , en 1697. « Nous 

t r o u v â m e s dans ce pays, dit le P . Pieol lo , deux 

espèces d ' a n i m a u x i n c o n n u s , et nous les avons 

appelés m o u t o n s parce qu ' i l s l eu r ressembla ien t 

un peu . U n e d'elles a la taille d'un veau d 'un ou 

deux a n s ; il a la t è te du cerf, et de longues cornes 

semblab les à celles du bél ier . La queue et le 

poil sont m o u c h e t é s , mais plus cour t s que ceux 

du cerf, les sabots sont g r ands , r onds , fendus 

c o m m e ceux du bœuf. J ' en ai m a n g é , sa v iande 

est t r è s - t e n d r e e t t r è s - succu l en t e . Les a u t r e s 

m o u t o n s , qui sont noirs ou b lancs , diffèrent peu 

des nôtres ; ils sont un peu plus g rands , onf une 

toison plus a b o n d a n t e ; leur laine est t r è s -bonne , 

on la file et on la tisse. » Depuis , p resque tous l?s 

voyageurs font men t ion du b i g - h o r n . 

C a r a c t è r e » . — D'après A u d u b o n et R i c h a r d -

son, u n mâle adu l t e a t t e in t u n e longueur de 2 

mè t re s , su r lesquels 1-4 cent , seu lement appa r 

t i ennen t à la q u e u e , u n e h a u t e u r de l m , l o à 

l ' épaule , et une c i rconférence de l m , 3 0 der r iè re 

les épaules . La femelle a de lm,<13 à l m , ô i d e 

long et l m , 1 0 de h a u t . Le big-horn a, c o m m e le 

bouque t in , le corps r amassé , v igoureux ; sa tè te , 

su r tou t , rappel le celle de cet an imal : elle est 

g rande . Il a le dos du nez droi t , l 'œil g r and , l ' o 

reille pe t i te , cour t e , le cou court , le dos long, la 

poi t r ine forte et la rge , la q u e u e cou r t e , les cu is 

ses v igoureuses , les j a m b e s fortes et cour tes , les 

sabots cour t s , coupes p re sque dro i t en avant , les 

p inces larges et ob tuses . 

Le mâle a des cornes pu i s san t e s ; mesurées le 

long d e leur c o u r b u r e , sur l eur b o r d ex te rne , 

elles on t 7 I cent . ; l eur c i rconférence , à la racine, 

c s t d e 3 7 cent . , au m i l i e u d e 3 1 . La dis tance d 'une 
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pointe à l 'autre est de 58 cent . Les cornes , t r ès -

rapprochées à leur r a c i n e , se d i r igent en dehors 

et en avant , se r e t o u r n e n t en a r r i è re , se r e c o u r 

ben t p re sque c i r c u l a i r e m e n t en bas e t en avant , 

et leur poin te se po r t e de nouveau en h a u t et en 

dehors . Elles ne sont pas compr imées l a t é ra l e 

m e n t e t aplat ies , mais larges , couver tes d e nom

breuses rugosi tés t ransversa les , e t à saillies m i n 

ces, tandis que les cornes de l 'argali sont for te

m e n t compr imées e t aplat ies . Chez le mouflon de 

montagnes , les cercles annue ls sont é ca r t é s ; les 

sillons t ransversaux peu m a r q u é s , m inces et sou

vent i n t e r r o m p u s ; chez l 'argali , les saillies sont 

t rès-rapprochées et recouvren t environ les qua t re 

c inquièmes de la longueur de la c o r n e . La fe

melle a des co rnes p lus faibles, assez semblables 

à celles des chèvres ; elles se r ecou rben t en 

- h a u t , en ar r iè re et en d e h o r s ; elles sont poin tues 

et acé rées . 

Le pelage ne diffère pas de celui d u b o u q u e 

tin d 'Europe . Il n 'est po in t l a ineux , mais du r , 

doux au t o u c h e r ; il est u n peu ondu lé , et a au 

plus 5 cent , de long. Il a la couleur b r u n sale de 

celui du bouque t in , avec la ligne m é d i a n e du 

dos u n peu plus foncée ; le ven t re , les faces pos

té r ieure et i n t e rne des j a m b e s , les cuisses ont u n e 

BKEHM. 

I raie qu i va de la queue au dos ; le m e n t o n e t u n e 

t ache au voisinage du larynx sont b l a n c s ; la p a r 

tie an t é r i eu re des pa t tes est d 'un b r u n n o i r â t r e 

p lus foncé q u e la t e in te d u d o s ; la tê te est d 'un 

cendré c l a i r ; ce t te couleur est aussi celle de la 

face externe des orei l les , don t la face in te rne est 

b lanche ; la par t i e supé r i eu re de la q u e u e est 

p lus claire que le dos. Les vieux mâles sont sou

vent d 'un gris clair ou blancs . E n a u t o m n e e t en 

hiver , le gris se m é l a n g e d e b r u n ; les fesses e t 

les cuisses d e m e u r e n t b l ancs . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Richardson 

et après lu i A u d u b o n disent q u e le b i g - h o r n se 

m o n t r e à l 'ouest des Montagnes-Rocheuses , d e 

puis le 68" j u s q u ' a u 40° de la t i tude nord : il s'y 

t rouve p a r t o u t , su r tou t en Californie, e t il n 'es t 

pas impossible qu'i l ait passé d 'Amér ique au 

Kamlscha lka , où on le t rouve aussi , c o m m e 

Cuvier é tai t enc l in à l ' admet t r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet a n i m a l 

peuple les endroi ts les plus sauvages , les plus 
impra t icables des cont rées qu ' i l hab i t e , s u r t o u t 
la part ie des Montagnes-Rocheuses qu i a r e çu 
des chasseurs français du Canada le n o m de mau

vaises terres. Audubon donne u n e bonne des 
cr ipt ion de ces rég ions , don t il c o m p a r e les m o n -
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t agnes à au t an t de pains de suc re , les uns debout , 

les au t re s renversés , cassés. Les mon tagnes s'é

lèvent à plus ieurs cen ta ines de m è t r e s a u - d e s s u s 

de la pla ine , et ne sont pra t icables à l ' h o m m e 

que par-ci , par-là. L 'eau lésa r av inées ; à c h a q u e 

p lu ie , leur ascension est r e n d u e imposs ib le . On 

r e n c o n t r e par places u n a rb r e , à l ' ombre d u q u e l 

croî t un peu d 'he rbe ; à côté , un t r o u profond 

où se dépose le sel en t ra îné p a r les eaux de 

plu ie . Les mouflons de m o n t a g n e t rouven t là ce 

qu' i l l eu r faut. Ils se frayent des c h e m i n s sur les 

arôtes les plus é t ro i tes , g r i m p e n t le long des pa

rois les p lus escarpées , se réfugient dans les gro t 

tes et les cavernes ; les herbes qu i y croissent 

les nour r i s sen t , et aux endroi t s salés ils peuven t 

assouvir un besoin qui para î t c o m m u n à tous 

les r u m i n a n t s . Depuis qu ' i l s on t appr i s à con

na î t re l ' h o m m e , ils préfèrent n a t u r e l l e m e n t ces 

endroi ts sauvages : on les voit c ependan t assez 

souvent en nav iguan t su r les affluents du P è r e 

des fleuves. Le pr ince de W i e d ape rçu t le p r e 

mie r b ig -ho rn au h a u t d ' un r o c h e r , d 'où il r e 

gardait t r a n q u i l l e m e n t passer le ba teau à v a p e u r 

sur l eque l se t rouvai t l ' i l lustre na tura l i s te . 

L 'espèce est encore assez a b o n d a n t e . Le pr ince 
de W i e d vit près de la r ivière de l 'Ye l low-Stone 
des t r o u p e a u x de 30, 80 individus e t p l u s ; Au-
d u b o n , dans la m ê m e local i té , en vit un de 22 
b ê t e s ; R ichardson dit q u e ces a n i m a u x se r é u 
nissent pa r bandes de 3 à 30. 

Les femelles et leurs pe t i t s fo rment des t rou
peaux à par t . Hors l ' époque du r u t , les vieux 
mâles s ' isolent ou fo rment en t re eux des t r o u p e s . 
E n d é c e m b r e , ils se réun issen t aux femelles, et 
se l ivrent de violents comba t s . Le reste de l 'an
née , ils vivent en paix à la façon des moutons 
domes t iques . 

La femelle m e t bas en j u i n ou en jui l le t , la 
p r e m i è r e fois un seul pet i t , les au t r e s fois r é g u 
l i è rement deux . Ceux-ci, après que lques j o u r s , 
peuven t suivre p a r t o u t leur m è r e , qu i les condu i t 
b ientôt dans les hau teu r s les p lus inaccessibles . 

Les b ig-horns ne diffèrent pas par leurs m œ u r s 
de leurs congénères ou des bouque t in s . C o m m e 
ceux-ci ils g r impen t a d m i r a b l e m e n t , se frayent 
des chemins au tou r des roche r s , à des endroi t s 
qui s u r p l o m b e n t de plusieurs cen ta ines de m è 
t res . Ils m a r c h e n t faci lement sur des saillies qui 
ont à pe ine quelques cen t imèt res de la rgeur . Us 
y couren t , à la stupéfaction de l ' h o m m e , qu i ne 
c o m p r e n d pas c o m m e n t ils s'y peuvent ma in ten i r . 
Remarquen t - i l s q u e l q u e chose de suspect , ils 
fuient vers les h a u t e u r s , et se t i ennen t là s u r les 
points les plus avancés pour surveiller t o u t l 'ho

r izon. Un soupi r n a s o n n a n t est le s ignal de la 

fuite, et aussitôt tou t le t r o u p e a u s 'é lance avec 

u n e rap id i té ver t ig ineuse . 

Si tout est t r a n q u i l l e , ces a n i m a u x descendent 

quelquefois dans les pra i r ies , dans les ravins et 

au bord des r ivières . Chaque j o u r , ils visitent les 

grot tes des mon tagnes , don t les parois sont r e 

couver tes d'efflorescences de salpêtre ou d 'autres 

sels. C'est aussi à ces places que les chasseurs 

vont a t t end re le mouflon. 

C h a s s e . — U n chasseur expé r imen té , D r u m -

m o n t , dit à R i c h a r d s o n , que les b i g - h o r n s ne sont 

pas bien défiants dans les endro i t s où ils sont 

peu exposés aux poursu i t e s , et laissent facile

m e n t app roche r le chas seu r . Mais b ien tô t l 'ex

pé r i ence les r en d très-craintifs. Là où ils ont 

appr is à conna î t r e l ' h o m m e , ils le c ra ignent au

tan t que le loup . L e u r hab i t a t est l eu r mei l l eure 

défense. Il faut que le chasseur soit au -dessus 

des pr iva t ions ; il doi t ê t re décidé à suppor t e r 

nu i t et j o u r mille fat igues, sans c o m p t e r les d a n 

gers qu'il c o u r t dans les m a u v a i s e s te r res . 

Jusqu ' i c i on n 'a pu réuss i r à p r e n d r e u n b ig-

h o r n vivant. Ce qui doi t su r tou t y con t r ibue r , 

c'est que la m è r e condui t de sui te ses pet i t s dans 

les endro i t s les p lus inabordables . Le pr ince de 

W i e d di t q u ' u n M. M'Cenzie p r o m i t va inemen t 

un bon cheval au chasseur qu i appor te ra i t un 

j e u n e b ig -horn . Les p lus habi les chasseurs de 

l 'Amér ique e u x - m ê m e s ne p u r e n t t ouche r cet te 

r écompense . 

U s a g e s e t p r u i i u i t s . — Les b l ancs , c o m m e 

les Ind iens , m a n g e n t la chair de cet an ima l . Elle 

a un goût de m o u t o n , su r tou t celle du mâ le à 

l 'époque du ru t . Les Ind iens se servent de la 

peau p o u r faire des chemises . Cette peau est 

forte et solide, en m ê m e temps douce e t souple . 

L E S M O U T O N S — OVIS. 

Die Uausschdfe, The Sheeps. 

C a r a c t è r e s . — « Les moutons , di t M. P . Ger-

vais ( 1 ) , sont des a n i m a u x domes t iques qu 'on 
ne connaî t nul le par t à l 'état sauvage. Leurs ca
rac tères p r inc ipaux consis tent dans la l o n g u e u r 
de leur q u e u e , qu i descend hab i tue l l emen t jus-"" 
q u ' a u ta lon , et dans la n a t u r e p le ine des axes 
osseux de leurs cornes , qui sont p lus écar tées à 
leur base et plus en spirale que celles des m o u 
flons {fig. 294). Certains m o u t o n s m a n q u e n t d : 
cornes , m ê m e dans le sexe mâ le . » 

t 
(1) P. Géra i s , Hist. nut. des Mammifères, Taris, 1S55, 

t, 11, p. 102. 
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Quelques na tura l i s tes c ro ient que le m o u t o n 

domestique ne descend pas des ovidés sauva

ges; les aut res pensen t que son espèce p r imi 

tive est é teinte depuis des t emps i m m é m o r i a u x . 

La p lupar t n ' admet ten t qu ' une espèce-souche, 

qui serait , pour les u n s , l 'argali, pour les au t res , 

M B 

Fig. 29!. Tête de Mouton. 

le mouflon d ' E u r o p e ou le mouf lon -à m a n 
chettes. Il en est des m o u t o n s c o m m e des a u 
tres a n i m a u x domes t iques ; nous n e savons 
absolument pas quel le est l eur or ig ine . Depuis 
les t e m p s les p lus r ecu l é s , ils se t rouvent , 
comme le bœuf, c o m m e la chèvre , sous la d o 
mination de l ' h o m m e ; i ls se sont peu à peu r é 
pandus sur t ou t e la surface de la terre ; mais ils 
présentent t an t de formes diverses, t an t de races , 
qu'on n e peu t croire q u e ces formes soient 
toutes dues à l ' influence c l ima té r ique . Nous 
voyons bien q u e l 'on peut faire var ier à l'infini 
les formes pa r des c r o i s e m e n t s ; mais les races 
que l 'on croise, sont depuis des siècles tel les 
que nous les connaissons , e t nous n 'avons au
cune p reuve qu'el les doivent e l l e s -mêmes leur 
existence à l 'hybr id i té . D 'un aut re cô té , il est 
singulier que les m o u t o n s domes t iques , s'ils 
proviennent des ovidés sauvages ac tue l l emen t 
existants, n ' a i en t pas avec ceux-ci des rappor t s 
plus étroits q u e les caractères c o m m u n s à la 
famille. Dans l ' in tér ieur de l 'Afrique, il y a, à l a 
vérité, des mou tons qu i on t u n e assez g rande 
ressemblance avec le tétai , mais on ne peu t dire 
qu'ils en descendent . 

Les diverses races diffèrent su r tou t par la 
courbure des cornes , pa r la toison, la longueur 
et la forme de la queue . 

La toison varie beaucoup , selon les races , en 
longueur , en finesse, en souplesse ; nous donne
rons ici c o m m e type la figure 295. 

« Tous les ovidés sauvages au jourd 'hu i con
nus, dit F i tz inger , sont r emarquab le s par leur 
queue cour te ; t and is que pa rmi les mou tons do
mest iques t r è s -peu p résen ten t ce caractère . On 

ne peu t expl iquer cela par „des influences ex té

r i e u r e s ; on ne comprendra i t pas c o m m e n t elles 

pour ra i en t avoir amené une augmen ta t i on du 

n o m b r e de ver tèbres . Si l 'on se garde de tou t 

j u g e m e n t p réconçu , l 'on est a m e n é à cel te opi

nion : que les moutons , c o m m e la p l u p a r t des 

Fig. 2D5 Fil de laine (*). 

aut res a n i m a u x domes t iques , p rov iennen t de 
plusieurs espèces-souches différentes. 

D'après Fi tz inger , il y aura i t dix espèces de 
mou tons domest iques : le mouton à fesses grosses, 
le mouton à queue rudimentaire, le mouton à courte 
queue, le mouton à cornes aiguës, le mouton des 
campagnes, le mouton à grosse queue, le mouton à 
longue queue, le mouton des pentes, le mouton à 
hautes jambes et le mouton à crinière. - -

Quelques -uns de ces moutons mér i ten t de fixer 
no t re a t ten t ion . 

LE MOUTON MERINOS — OFIS JRIES HISPANlCA 

Dus Merinoschaf, The Merino ou Spanish Sheep. 

Le m o u t o n mér inos peu t ê t re regardé c o m m e 
l 'espèce la plus nob le . C'est lui qu i forme nos 
t roupeaux de bêtes à laine. Au siècle dernier , nos 
m o u t o n s é ta ient tout à fait négligés ; ils r e s s e m 
blaient à ceux q u e l 'on trouve encore en Ecosse 

(*] Fil de la ine , gross i mi l le fois présentant des fibres r o n d e s , o p a 
l ines , formées d e petits cornets i m b r i q u é s ; Ja base d e s c o r n e t s est 
i n d i q u é e par des sti i c i o b l i q u e s et par un l éger renf lement . (E. Parkcs . ) 
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Fig. 21)6. Le Mouton mérinos. 

dans les h igh lands , où on les élève p lu tô t p o u r 
leur v iande q u e p o u r l eur l a ine . A la fin du 
d ix -hu i t i ème siècle, on c o m m e n ç a à amél io re r 
nos races en faisant venir des mér inos d 'Espa 
gne , et depu i s , 'nos t r oupeaux on t c o m p l è t e m e n t 
c h a n g é d 'aspect . 

C a r a c t è r e s . — Le m o u t o n mér inos est sur
tout r e m a r q u a b l e par sa la ine . Il est de taille 
m o y e n n e , l o u r d e m e n t bâ t i . Il a la tê te grande , 
le m u s e a u ob tus , le i ron t p la t , le nez b o m b é ; 
les yeux pet i t s , les fossettes lacrymales g randes , 
les oreilles de longueur m o y e n n e , à poin te 
ob tuse . Le bél ier por te des cornes assez fortes, 
m e s u r a n t j u squ ' à Ofl cen t imè t res de l o n g u e u r 
en su ivant la c o u r b u r e ; elles se r e c o u r b e n t 
d 'abord en a r r i è re , puis en avant et en h a u t , en 
décr ivant une doub le spirale . Les brebis ne po r 
t en t q u e r a r e m e n t des cornes . Le cou est cou r t 
et gros , la peau for tement plissée ; la gorge 
renflée c o m m e u n goi t re ; le corps ramassé , le 
garrot peu é levé ; les j a m b e s sont basses, mais 
fortes et solides, les sabots obtus . Le corps est 

recouver t d 'une laine cou r t e , mol l e , fine, c r épue , 
de cou l eu r b l a n c j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'on consi

dère le mér inos c o m m e or ig inai re d u nord de 
l 'Afrique, et l'on p r é t e n d qu ' i l doit son n o m à 
ce qu ' i l nous arr ivai t de l ' au t re côté de la m e r . 
Que lques na tura l i s tes son t por tés à ad me t t r e 
q u e l 'espèce est ind igène depuis fort long temps 

-en Espagne et en P o r t u g a l . 

Les Espagnols divisent les mér inos en voya
geurs (transhumantes), et en sédenta i res (estantes). 
Aux p remie r s se r a p p o r t e n t : 

1 ° La race Léonèse ou Ségovienne, avec ses d i 
visions dites de Negrette, de Montarco, de 5 e -
ralès, de Turbieta, de Fernando-Nunez, et de l'In-
fantado ; 

2° La race Soriane ou de Soria. 
Les seconds ou estantes c o m p r e n n e n t la race 

tJhurras, qu i est b ien infér ieure aux p récéden tes , 
ainsi q u ' u n ce r ta in n o m b r e d ' a n i m a u x réformés, 
fournis pa r cel le-c i . 

Les t r a n s h u m a n t s p a r c o u r e n t de grandes éten-
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Fig. 2U7. Le Mouton à grosses fesses. 

dues des provinces du sud et de l 'ouest . J u s 
q u ' e n 1822, l eu r s p ropr ié ta i res , c 'es t -à-di re le 
roi e t les g rands , avaient d ' é n o r m e s pr iv i lèges . 
Leurs t roupeaux paissaient en été dans les m o n 
tagnes de la Yieille-Castil le et de l 'Aragon , et 
descenda ien t en hiver dans les pla ines de la 
Manche, de l 'Es t r émadure et de l 'Andalous ie . Us 
suivaient une r o u t e de qua t re -v ing t -d ix pas de 
large , qui passai t m ê m e au travers des endroi ts 
les plus r i ches en c u l t u r e s ; tous les pâ tu rages 
c o m m u n a u x leur é ta ien t ouver ts . Il existe des 
t roupeaux de p lus de 1,000 t ê t e s ; e t q u e l q u e s 
propr ié ta i res possèdent de 70 à 80,000 m o u l o n s . 

Il est facile de ca lcu ler quels dégâ ts é n o r m e s 
les 4 ou 6 mil l ions de m o u t o n s p e u v e n t causer 
dans les cu l tu re s . L 'Espagne se dépeup l an t de 
plus en p lus , les c h a m p s cult ivés d u r e n t ê t re aban
d o n n é s ; les paysans é ta ien t t rop à la merc i des 
bergers . I l n ' en est pas t o u t à fait ainsi de nos 
jours . Quoiqu ' i l existe encore b e a u c o u p de mou

tons en E s p a g n e , les t r o u p e a u x y sont b ien moins 
n o m b r e u x ; c e p e n d a n t les be rge r s y fo rment tou
j o u r s u n e corpora t ion à pa r t . 

On croyai t autrefois q u e les voyages q u e l 'on 
faisait exécute r aux m o u t o n s con t r ibua i en t à la 
bonne qual i té de la la ine ; mais on est revenu 
de cet te idée depuis que l 'on s'est convaincu 
que les t r o u p e a u x sédenta i res ne sont pas infé
r ieurs aux t r a n s h u m a n t s et r a p p o r t e n t a u t a n t . 
Dans les g rands domaines d 'A l l emagne , les m o u 
tons on t é té à tel po in t amél iorés par des croi
sements avec les mér inos , q u ' o n les d is t ingue 
m a i n t e n a n t à peine des m o u t o n s d 'Espagne . 

L E M O U T O N A C O R N E S P O I N T U E S — OF1S 

STRErSICEROS. 

Dos Zackelschaf. 

C a r a c t è r e s . — U n e des espèces les p lus re

marquab le s es t le m o u t o n à cornes p o i n t u e s . 
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Notre p lanche XXXII m e dispense d 'en d o n n e r 

une descr ipt ion dé t a i l l é e ; j e ferai seu lement r e 

m a r q u e r que la toison est formée de soies longues , 

assez grossières, à reflets m a t s , et d 'un duve t 

cour t , peu fin ; on ne peu t l ' employer que p o u r 

des étoffes c o m m u n e s . Aussi élève-t-on cet te es

pèce plus pour sa chai r q u e p o u r sa l a ine ; les 

Turcs l ' e s t iment b e a u c o u p , ca r ils préfè ren t le 

m o u t o n à toute au t re viande. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 

n 'habi te que la T u r q u i e d ' E u r o p e et le bas Da

nube . On en r e n c o n t r e des t r o u p e a u x n o m b r e u x , 

su r tou t dans les m o n t a g n e s . 

LE MOUTON A GROSSES FESSES 
— OVIS STEATOPYGA 

Bas Fettsteisschaf. 

Nous avons encore à ci ter c o m m e espèce cu
rieuse le m o u t o n à grosses fesses. 

Dans tou te l 'Afrique cent ra le se t rouve en t rès-
g r a n d e abondance u n e race de ces m o u t o n s : 
tous les nomades du nord et d u cen t r e de l 'A
frique et les nègres l ibres r e l è v e n t . 

C a r a c t è r e s . ·— Le m o u t o n à grosses fesses, 
d 'Afrique, est un assez g r a n d an imal : il diffère 
des aut res pa r son poil . Il n 'a pas de laine que 
l'on puisse filer ou t isser ; son pelage est cour t et 
grossier c o m m e celui des ovidés sauvages. Ses 
cornes sont peti tes et cour les . Les a g n e a u x seuls 
ont un pelage la ineux . 

Notre figure 297 représen te le m o u t o n à gros • 
ses fesses de Perse (ovis steatnpyga persicà), an imal 
r e m a r q u a b l e par sa s t ruc ture s ingul ière et sa cou
leur . Il est de taille m o y e n n e ; il a les cornes cour
tes, le corps b lanc , la tê te et la par t ie supé r i eu re 
du cou d 'un noir foncé. Be rge r et t roupeau ont 
été dessinés d 'après n a t u r e dans l ' I Iabesch 
oriental , où l 'on trouve ce m o u t o n aussi abon 
dan t qu 'en Pe r se , dans l 'Yémen e t dans l 'Arabie , 
sa véri table pat r ie . 

L ' Inde fourni t encore que lques m o u t o n s assez 
différents de ceux dont nous venons de parler , 
et il y en a aussi en Afrique. Leur classification 
est t rop incer ta ine pour que nous insistions da
vantage à leur égard . D'ai l leurs, leur impor t ance 
c o m m e bêtes à laine ou c o m m e a n i m a u x de bou
cher ie est peu considérable , si on les compare 
sous ce doub le r appor t à ceux dont nous avons 
par lé . Ces mou lons , de race é t rangère , donnent 
éga lement des mét is quand on les associe à ceux 
de nos pays. 

I l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le mouton 

domes t i que est un an ima l doux , t ranqui l le , pa
t ien t , sans volonté , p e u r e u x , lâche ; il n 'a donc 
pas de ca rac tè re . Ce n 'es t q u ' à l ' époque du ru t 
qu ' i l r e s semble un peu aux au t res r u m i n a n t s ; 
qu'i l m o n t r e que lques par t icu la r i t és qu i m é r i 
tent l 'a t tent ion de l ' h o m m e . P o u r le reste, il est 
borné c o m m e nul au t re domes t i que . i l n ' apprend 
jamais r ien, e t ne sait j ama i s se t i rer l u i -même 
d ' e m b a r r a s . Il pé r i r a i t b ien tô t , si l ' h o m m e ne le 
prena i t sous sa p ro tec t ion . Sa p e u r le rend ridi
cu le , sa lâche té fait p i t ié . Un b ru i t i nconnu 
m e t en fuite t o u t un t r o u p e a u ; le t o n n e r r e , les 
éclairs , la t e m p ê t e , m e t t e n t les m o u t o n s hors 
d ' e u x - m ê m e s , et on ne peut p lus les r e t en i r . 

Dans les s teppes de la Russie et de l 'Asie, les 
bergers en souffrent souvent . P a r l e s t o u r m e n t e s 
de ne ige , les m o u t o n s se d ispersent , cou ren t fol
l e m e n t au mil ieu des s teppes, s au ten t dans l 'eau 
et m ê m e dans la mer , res tent immobi le s à u n e 
place , se laissent p a t i e m m e n t couvrir de neige , 
sans songer à che rche r u n abr i ou un peu de 
n o u r r i t u r e . Des mill iers pér issent ainsi en un 
j o u r . En Russie , on se sert de chèvres p o u r con
du i re les m o u t o n s , ma i s elles sont souvent i m 
puissantes à les re ten i r . Un vieux be rge r fait, 
d 'après Kohi , le réci t su ivant : 

« Nous faisions pa î t r e dans les s teppes d 'Ots-
c h a k o w un t roupeau de 2000 m o u t o n s et de 150 
chèvres , nous ét ions en m a r s , e t c 'était la p r e 
miè re fois q u e nous sor t ions . Le t emps était 
sour ian t , l ' he rbe nouvel le paraissai t . Le soir, il 
se m i t à pleuvoir , et un vent froid se leva. Bien
tô t la pluie se changea en ne ige , et le froid a u g 
men ta ; nos hab i t s gelaient , et que lques h e u r e s 
après le c o u c h e r du soleil, le vent souffla d u 
no rd -oues t avec u n e telle violence que nous ne 
voyions et n ' en tendions plus rien. É t a n t peu éloi
gnés de l 'étahle et de no t re d e m e u r e , nous che r 
c h â m e s à les a t te indre ; mais le vent avait excité 
les mou tons , et ils s 'écar ta ient de plus en plus . 
Nous vou lûmes faire r e t o u r n e r les boucs que les 
mou tons sont hab i tués à suivre ; mais , q u e l q u e 
courageux qu' i ls soient d 'o rd ina i re , ils ont t r è s -
peur des froides t empê tes . Nous cour ions de 
côté et d ' au t r e , en poussant et r epoussan t nos 
t r o u p e a u x ; nous résist ions au vent et aux m o u 
tons , mais ceux-ci avançaient toujours p lus . Le 
ma t in , nous ne vîmes a u t o u r de nous q u e la 
n e i g e . La t o u r m e n t e étai t loin de se c a l m e r ; le 
t r o u p e a u m a r c h a i t encore plus vite q u e p e n d a n t 
la nui t . Nous nous a b a n d o n n â m e s à notre sort ; 
nous avancions r ap idemen t , nous en avant . Les 
mou tons bêla ient et cr ia ient , les bœufs attelés 
aux char iots de provisions suivaient , nos chiens 
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aboyant au mi l ieu de tou t cela . Le j o u r , nos 

chèvres d i spa ru ren t . T o u t no t re c h e m i n étai t 

j onché d ' a n i m a u x m o r t s . Le soir, l 'a l lure du 

t roupeau se r a l en t i t ; nos m o u t o n s é ta ien t fati

gués, mais , en m ê m e t e m p s , nous perd ions nos 

forces ; deux d ' en t r e nous se d i rent ma lades , et 

se c a c h è r e n t dans le char io t sous leurs f o u r r u 

res . La nu i t vint , nous n e voyions nul le par t ni 

village ni f e rme . Cette nu i t fut enco re plus t e r 

rible que la p récéden te ; nous savions que la 

t o u r m e n t e nous poussai t vers la mer , à c h a 

que instant nous n o u s a t t end ions à ê t r e p r é c i 

pités du h a u t des falaises. U n de nos h o m m e s 

t o m b a ' e n c o r e m a l a d e . Au j o u r , nous a p e r ç û m e s 

que lques m a i s o n s ; elles é ta ient à t r e n t e pas au 

plus de l ' ex t rémi té du t r o u p e a u ; mais r ien n e 

pouvait faire c h a n g e r de d i rec t ion à nos s tupides 

an imaux , et ils con t inua ien t l eu r rou t e sous le 

vent. E n t r a î n é s par eux, nous ne pouvions nous -

mêmes a r r ive r à ces maisons , q u e n o u s v îmes 

disparaî t re à nos y e u x ; après avoir été si p rès de 

notre salut , nous ét ions de nouveau p e r d u s , si les 

aboiements de nos chiens n 'avaient a t t i ré l 'a t

tention des gens de ces m a i s o n s . C 'é ta ient des 

colons a l l e m a n d s ; le p r e m i e r q u i nous en tend i t 

donna l'éveil, et appela ses voisins et ses d o m e s 

t iques . A quinze , ils se j e t è r e n t au -devan t de nos 

moutons , les poussèren t , les t r a î n è r e n t et nous 

avec eux j u s q u e dans leurs c o u r s . Nous avions 

perdu en c h e m i n tou tes nos chèvres et cinq cents 

mou tons . Un grand n o m b r e pé r i r en t dans les 

cours . A pe ine abr i t és , nos m o u t o n s se précipi 

tèrent l 'un con t re l ' au t re avec une vér i table fu

reur , se pressèrent , se s e r r è ren t à s'étouffer ; on 

aurait di t que le génie de la t empê te étai t encore 

derr ière eux. Quant à nous , nous r emerc i ions 

Dieu et les bons Al lemands qui nous avaient sau

vés ; à un q u a r t de l ieue de cet te maison hospi

talière était une falaise de vingt brasses de h a u t , 

et p longean t dans la m e r . » 

Il en est de m ê m e , chez nous , pa r les orages 

violents, les i nonda t ions , les incendies : p e n d a n t 

les o rages , les m o u t o n s se se r ren t l 'un contre 

l ' au t re , et n e peuven t ê t r e sépa rés . « Si la fou- i 

dre t ombe d a n s le tas, dit Lenz, b e a u c o u p sont 

tués ; si leur écur ie prend feu, ils n ' en sor tent 

pas ou se p réc ip i t en t dans les flammes. J e vis u n e 

fois une g rande étable brû lée , p le ine de m o u t o n s 

carbonisés ; on n 'avai t p u en sauver que lques -uns 

qu 'en leur faisant violence. Il y a que lques an

nées , u n t roupeau p re sque en t ie r pér i t étouffé : 

deux ch iens de chasse avaient sauté dans l 'écu

rie et causé aux m o u l o n s une t e r r e u r tel le, qu ' i l s 

s'étouffaient en se ser rant les uns con t re les a u 

t res . Une au t r e fois, le ch ien d 'un passant d is 

persa u n au t re t r o u p e a u , et un g rand n o m b r e de 

m o u l o n s d i spa ru r en t dans la forêt. » Ces que l 

ques t rai ts suffisent p o u r carac tér i ser le m o u 

ton , et n o u s pour r ions en citer b ien d ' au t res . 

Dans q u e l q u e s cas, le m o u t o n fait u n peu 

preuve d ' in te l l igence. Il app rend à conna î t r e son 

ma î t r e , à arrivée à son appel , à lui obéir u n peu . 

Il a ime la m u s i q u e , écou le avec u n cer ta in plai

sir le c h a l u m e a u du be rge r , e tc . Il pressent à 

l 'avance les c h a n g e m e n t s de t emps . 

Le m o u t o n préfère les endroi t s secs et élevés 

aux lieux bas et h u m i d e s . D'après L inné , 327 es

pèces de p lan tes c o m m u n e s de l 'Eu rope cen

trale en t r en t dans son a l imen ta t ion : il en déda i 

gne 141 . La r enoncu le , l ' e u p h o r b e , le co lch ique , 

les prê les , les p lantes grasses, les joncs , l ' empoi 

s o n n e n t . En h iver , on lui d o n n e du foin, de la 

pail le, des feuilles et des p lan tes sèches de d i 

verses espèces , d o n t il s ' a ccommode par fa i t ement . 

Nour r i de gra ins , il engraisse t r o p , et sa laine 

devient mauvaise . Il a ime b e a u c o u p le sel , et a 

besoin d 'eau f ra îche. 

Le ru t c o m m e n c e en m a r s , et con t inue p e n 

dant tout l 'é té . Les anciens R o m a i n s fa isa ient 

accoupler leurs m o u t o n s en m a i et en j u i n ; dans 

les pays plus froids, le r a p p r o c h e m e n t des sexes 

a lieu en s ep t embre et en oc tobre . La brebis 

por te de 150 à 154 jou r s , et m e t bas dans la s e 

conde moi t ié de février. El le n ' a d 'o rd ina i re 

q u ' u n pet i t p a r por t ée , r a r e m e n t deux , et t r è s -

excep t ionne l l emen t t rois . Dans les pays c h a u d s , 

les brebis on t deux por tées par an . 

Les j e u n e s agneaux doivent ê t r e d 'abord p r é 

servés des r igueur s du c l imat , p lus t a rd on peu t 

les laisser aller au p â t u r a g e . Dans le p r e m i e r 

mois , les dents de lait appa ra i s sen t ; à six mois , 

pe rce la p remiè re mola i re p e r m a n e n t e ; à deux 

ans , les incisives de lait t o m b e n t et sont r e m p l a 

cées. A la fin de cet te année , para î t la t ro i s i ème 

mola i re p e r m a n e n t e ; les mola i res de lait t o m 

ben t peu à peu et sont r emplacées par celles de 

seconde den t i t ion . A cinq ans s eu l emen t les faus

ses mola i res de lait t o m b e n t à l eur t ou r , et la 

dent i t ion est complè t e . Ce n 'es t qu 'a lors que le 

m o u t o n est a d u l t e . Mais la brebis à u n an, le 

bél ier à d ix -hu i t mois , sont déjà capables d 'en

gendre r , et à deux ans on les emploie c o m m e 

r ep roduc t eu r s . Tou tes les races se mu l t i p l i an t 

et se cro isant fac i lement , il n 'est pas d ' an imal 

domes t ique plus facile à amél io re r que le m o u - / 

ton. 

Les m o u t o n s peuven t a t t e indre l 'âge de q u a 

torze ans ; toutefois, les den t s leur t o m b e n t gé-
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Fig. 298. Téle de Mouton attaqué de ccenure (*). 

n é r a l e m e n t à h u i t ou dix ans . On se hâ t e alors de 

les engra isser et de les condu i r e à l 'abat toir . 

E n n e m i s n a t u r e l s . — Chez nous , le mouLon 

a peu d ' ennemis à r e d o u t e r ; il n ' en est pas ainsi 
u n peu p lus au nord et plus au sud . Le loup l 'at
t a q u e et en fait faci lement sa proie . E n Asie , en 
Afr ique, en A m é r i q u e , il devient la p â t u r e des 
g rands féliens et des ch iens sauvages ; en Aus 
tral ie , le singe et le loup à bourse ou thy lac ine 
cynocépha le lui font la chasse (1). De t emps à 
a u t r e , l 'ours en dévore auss i , et les aigles rav is 
sen t des agneaux . Mais les m o u t o n s qu i sont 
aussi les p lus exposés aux a t t aques de leurs en
n e m i s , sont les moins sujets aux ma lad ie s , et 
ainsi les per tes s 'égal isent . " 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Il y a que lques dizai

nes d ' années , l 'ut i l i té du mou ton étai t p lus grande 
qu ' a c tue l l emen t . Dans un pays bien cul t ivé , l 'en
t re t ien des m o u t o n s ne r appor t e p lus b e a u c o u p . 

La toison des brebis a été long temps le vê te
m e n t des p remie r s peuples : la laine tissée se 
subs t i tua à la peau b r u t e ; la to i le , le coton et 
la soie t e n d e n t c h a q u e jou r à r emplace r la laine 
c o m m e vê t emen t . 

Depuis que l 'on a les laines d 'Aust ra l ie , ce p ro 
dui t a baissé de pr ix , et l 'on ne peu t p lus faire 
en t r e r en l igne de c o m p t e que la valeur de la 
v iande et d u fumier . 

Dans le sud, on fait avec le lait des fromages 

O D e m i - n a t u r e . — Ccenure d a n s le l o b e antérieur droi t du c e r v e a u . 

(1) Voyez, tome II, p. i. 

Fig. 299. Cœnure du Mouton (" ] . 

e s t i m é s ; on ne t ra i t pas les b reb i s de valeur , car 

on d iminuera i t la qua l i t é de la la ine . 

La peau dépou i l l ée de la la ine a aussi d ' im-

Fig. 300. Distoms hépatique (non encore adulte,1, 
grossi 8 fois f * * ) . 

por tants usages : c'est avec elle q u e l 'on prépare , 
suivant le procédé de fabr ica t ion, la basane, qui 
couvre les livres reliés et les chaussu res légères ; 

(**) t . v é s i c u l e g r a n d e u r n a t u r e l l e ; 2, g r o u p e s d e t è t e s g r o s s i e s ; 
3, tè te for tement g r o s s i e . 

(*·*) a. v e n t o u s e b u c c a l e ; ô, v e n t o u s e a b d o m i n a l e ; c, œ s o p h a g e ; 
d, d, d, d, ramif icat ions d e l ' intes t in ; e l l e s n e sont p a s apparente* 
partout à cause de leur c o n t r a c t i o n . 
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la peau blanche qu i sert à la confect ion des gants 

et à la d o u b l u r e des souliers ; le parchemin, le 

vélin et les peaux . 

On se ser t aussi des c o r n e s . . 

M a l a d i e s . — La malad ie la p lus c o m m u n e 

est le tourn i s , qui se m o n t r e su r tou t chez les 

agneaux . El le est causée pa r un ver vês icula i re , 

le c é n u r e (cœnurus cerebralis), qu i se t rouve dans 

le cerveau (fig. 298 et 299). U n au t re ver, le d is 

t ome hépa t i que (distoma hepaticum), cause des 

abcès d u foie {fig. 300). D ' au t r e s vers filiformes 

d é t e r m i n e n t des abcès du p o u m o n . Les m o u t o n s 

sont encore sujets à l 'apoplexie , à la maladie des 

ongles , à la var iole , à la t y m p a n i t e , etc . Les é le

veurs pe rden t s ouvent par que lques -unes des ma

ladies qu i r é g n e n t é p i d é m i q u e m e n t la moi t ié 

d 'un t r o u p e a u . 

1° Races françaises. 

On s'est b e a u c o u p occupé , dit P . Gervais, de

puis u n e soixanta ine d ' années , de l 'améliora

t ion de nos m o u t o n s ind igènes . D a u b e n t o n s'est 

BUKUH. 

pr inc ipa l emen t app l i qué à amél io re r les races à 

l 'aide des mér inos , et , depuis lors , on a fait con -

c o u r i r a u m ô m e b u t l e s m o u t o n s de race angla i se . 

C a r l i e r ( l ) , en 1770, a donné u n e é n u m é r a t i o n 

assez complè te des races françaises telles qu 'e l les 

é ta ien t avant ces pe r fec t ionnemen t s , p rovoqués 

en par t ie par D a u b e n t o n et con t inués depu i s lors 

avec in te l l igence pa r . u n grand n o m b r e d 'é le

veurs . Carl ier d is t ingue trois races m è r e s p a r m i 

nos anciens m o u t o n s , savoir : la flamande, la 

picarde e t la bocagère, auxquel les M. Lul l in 

a joute la race provençale. 

La race flamande est la plus g r a n d e e t la p lus 

forte des races a n c i e n n e m e n t o b t e n u e s e n F r a n c e ; 

elle a t te int de qua t re p ieds et demi à c inq p ieds 

de l o n g u e u r , et fournit des m o u t o n s gras , don t le 

poids va de 9 0 à 130 livres. Elle ne convient q u ' a u x 

pâ tu rages gras e t frais de la mei l leure qua l i té . 

Aussi peu t -e l le p rospére r en F l and re , en Nor

m a n d i e e t dans les mara i s du Po i tou . On a r e 

m a r q u é qu'el le peu t ê t re croisée p lus avan tageu-

[1) Cartier, Traité des bètes à laine. Paris, HïO, 2 vol. 
in-4. 
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s è m e n t que toutes les au t re s avec les r aces de 

Dishley et du Texel . 

« La race picarde, n ' a t te in t guè re q u e 1 Œ ,10 de 

l ongueur , et, dans les individus les p lus gras , 

30 ki los . Elle est r épandue dans les pla ines de la 

P i ca rd i e , de la I ir ie et d e l a E e a u c e ( / Û 7 . 3 O I ) . On 

peu t lui r a p p o r t e r toutes nos anc iennes sous-

races à laine grosse, don t la corpu lence est infé

r i eu re à cel le 'de la race flamande. Son c ro i sement 

avec les m é r i n o s a p r o d u i t d 'excel lente sraces m é 

tisses de forte d imens ion , abondan te s en cha i r , à 

toison fine et pesan te , s ' engra issan t plus a i s émen t 

q u e les m é r i n o s de p u r sang , et d o n n a n t de 30 

à 40 kilos de cha i r et S kilos de la ine en su in t . 

« La race bocagère, ou des moutons buisquins, ne 

dépasse pas75 cen t , en l ongueu r ; sa cha i r est ex

ce l lente et sa laine plus fine q u e celle des aut res 

r aces . El le occupe tous nos pays des Landes et 

s u r t o u t les régions du cen t re de la F r a n c e . Une 

par t i e de la Normand ie , la C h a m p a g n e , la Bour 

gogne , l 'Anjou, la Bre t agne , la Sologne, l a T o u -

ra ine , e tc . en sont éga l emen t p o u r v u s , ainsi q u e 

le Midi et l 'Est . 

« L a race provençale s ' é tend depu i s le l i t toral 

français de la Méd i t e r r anée j u s q u e dans le D a u -

ph iné , dans u n e par t ie de l 'Auvergne et dans le 

Toulona i s . 

« El le est, en pa r t i e , assujet t ie aux hab i t udes 

t r a n s h u m a n t e s . Ses pr inc ipa les divisions sont les 

m o u t o n s de la C a m a r g u e , du Roussi l lon, ceux du 

L a n g u e d o c , auxque l s a p p a r t i e n n e n t les t r ou 

peaux des Causses, d a n s le R o u e r g u e ; et ceux du 

Larzac , don t le lait ser t à la fabricat ion d u fro

mage de Roquefor t (1). 

« E n t enan t c o m p t e des qua l i t é s d e la la ine , 

MM. P o m m i e r et Bella divisaient , il y a p e u 

d ' années , les m o u t o n s qu 'on élève a c t u e l l e m e n t 

en F r a n c e en neu f ca tégor ies don t n o u s c royons 

utile de d o n n e r aussi l ' énuméra t i on : 

« i ° Mérinos très-fins (analogues au type de Naz), 

environ 6 à 8,000 tê tes . Poids en su in t , 3 l ivres ; 

carcasse g rasse , 16 ki los . Prix : 4 à 5 francs le 

k i l o g r a m m e de laine. Ce pr ix t end à baisser sans 

cesse. Au lavage, cet te laine rend 38 p . 100 . 

« 2° Mérinos fins. Toison plus t a s s é e ; carcasse 

g ra s se , 18 k i l o g r a m m e s . La toison, de 3 k i lo 

g r a m m e s en su in t , r e n d 30 p . 100. Prix de la 

la ine , de 2 à 3 f rancs , le k i l o g r a m m e . — 150 à 

200,C00 to i sons . 

K 3° Mérinos ordinaires (type de Ramhoui l le l ) , 

de 5 à 600,000 toisons, t ra i tées d ' une man iè re 

o r d i n a i r e ; carcasse grasse, 20 k i l o g r a m m e s ; 

(1) Voyez A. Donné, Hygiène des gens du monde. Paris, 
1870, p. 210 et 400. 

to ison , 3 k i l , 5 . Pr ix de la laine, 2 fr. a 2 fr. 30, 

t endan t à baisser . 

ai» Premiers métis de Beauce et de Brie. Toisons 

à -4 k i l og rammes , r e n d a n t 30 à 32 p . 100 ; car

casse grasse , 22 k i l o g r a m m e s . Pr ix de la laine, 

2 francs, r a r e m e n t p lus , et souvent mo ins . On 

compta i t deux mil l ions de toisons . Ce chiffre 

s 'accroî t d ' année en a n n é e . 

« 5° Bons métis. 2,6(10,000 à 3 ,000,000 de toi

sons ; la toison pèse 4 k i l o g r a m m e s et rend 

33 p . 100. Se t rouve en C h a m p a g n e et en Bour 

gogne . Pr ix de la la ine , 1 fr. à 1 fr. 90 . Poids de 

la carcasse grasse, 20 k i l o g r a m m e s . . 

«6° Gros métis ou bonne entrefine. 2,500,000 à 

3 ,000,000. La ine plus longue , convenan t au pei

gne . Toison de 3 k U , 5 r e n d a n t 35 p . 100. Pr ix de 

la la ine , 1 fr. 70 à 1 fr. 80 ; carcasse grasse, 

20 k i l o g r a m m e s . Le n o r d e t l e cen t re de la F r a n c e 

les fournissent p r i n c i p a l e m e n t . 

n 7°Indigène fine. C o m p r e n a n t les mou tons nar-

bonna i s , rouss i l lonna is , de Berry e t de C h a m 

p a g n e , évalués à 10,000,000 de to i sons . La toison 

pèse à pe ine 3 k i l o g r a m m e s en su in t , et r end 

40 p . 100 au p lus . P r ix de la la ine , 1 fr. 70 à 

1 f r . 6 0 ; carcasse , 13 k i l o g r a m m e s . 

« 8° Laine longue p o u r le pe igne , p rovenan t de 

races indigènes p o u r amé l io re r le sys tème de 

cu l tu re . Moutons de F l a n d r e , d 'Ar tois , d 'une 

par t ie de la N o r m a n d i e . Envi ron 8,000,000 de 

toisons. Chaque to ison pèse 3 k i l og rammes en 

viron e t r en d 40 à 45 p . 100. P r ix : 1 fr. 80 à 

1 fr. 85 le k i l o g r a m m e ; carcasse grasse, 22 k i 

l og rammes . 

«9° La ine longue , q u o i q u e mo ins longue q u e 

les p récéden te s , p rovenan t des m ê m e s races , 

mais d ' individus p lus chét i fs , et d o n t les t r o u 

peaux hab i t en t des pays moins fertiles ou moins 

bien cul t ivés . Moutons n ivernais , de Sologne, 

du G at ináis et du P o i t o u ; envi ron 9,000,000 de 

toisons. La toison pèse l k i l , 3 ; elle r en d 40 à 

42 p . 100. P r ix de la la ine, 1 fr. 50 et 1 fr. 60 le 

k i l o g r a m m e ; carcasse grasse , 15 k i logrammes à 

pe ine . 

« Ces indicat ions exigent c o m m e c o m p l é m e n t 

une é n u m é r a t i o n des différentes quali tés que 

l 'on reconna î t à la laine d ' une m ê m e toison, sui

vant les points du corps qu 'e l le recouvre : 

« I o Aux par t ies latérales des épaules et aux 

hanches se t r o u v e n t les laines de p r e m i è r e q u a 

lité, dites mères laines; 

« 2° V iennen t ensu i te celle du dos , et celle du 

garro t aux reins ; 

n 3° Celle de la c r o u p e , plus fine, mais de 

m o i n d r e l ongueur , ce qu i la fait passer après 
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Fis- 302. Bélier de M. Noblet (de Clmteau-flenard), Fig. 303. délier de M. Noblet [de Cljàteau-Rcnard), 

vu de profil. vu de fa^e. 

«4° De la c r o u p e à la q u e u e existe une laine 

p lus l ongue , mais moins f ine ; 

« 5° S u r le garrot , la la ine est gross ière , du re 

et tor t i l lée , ce qu i la fait m e t t r e à part ; 

« 6° S u r le hau t du cou , elle est mo ins belle 

q u e su r les c ô t é s ; 

« 7° Au toupe t , elle est g ross i è re ; 

« 8° El le est , au con t ra i re , fine et l ongue sur 

les côtés d u cou, et n e le cède guère qu ' aux 

mei l leures p a r t i e s ; 

« 9° Au delà de la h a n c h e , et j u s q u ' à la fesse, 

elle est grossière e t j a r r euse ; 

« 10° El le est assez bel le , fine et frisée depuis 

le genou j u s q u ' à la pa r t i e an t é r i eu re de l 'épaule ; 

« 11° La laine la plus grossière r ecouvre la ré 

gion qu i s 'é tend du j a r r e t à la cuisse ; 

u 12° Au ven t r e et à l ' en t re -cu isse , la la ine est 

fine, mais embrou i l l ée e t sa l ie ; 

« 13° On m e t à par t la la ine j a u n i e par l 'u r ine ; 

a 14° Il en est de m ê m e des par t ies gâtées par 

le fumier. » 

On a c h e r c h é à amél io re r les m é r i n o s par la 

sélection. D'après M. Sanson et M. Jo igneaux (1 ) , 
M. Noble t , de Châ teau-Renard , était arrivé tou t 

à la fois à lui faire p r o d u i r e u n e laine p r é 

cieuse et u n e viande de b o n n e qua l i t é et en 

quant i té suffisante. 

« M. Noble t a s u p p r i m é g r adue l l emen t les d é 

fauts reprochés au mér inos . Dans les condi t ions 

ordinai res , la la ine est t rop tassée, t rop cou r t e , 

(1) Juigneaux, le Journal delà ferme. Paris, 18P>5,p. 359. 

et p a r conséquen t nuis ib le à l ' exerc ice des fonc

t ions vitales ; il a d o n c , par un bon cho ix de r e 

p roduc teu r s , ouvert peu à p e u les toisons et a l 

longé la m è c h e , de façon à r e g a g n e r su r la 

l ongueu r ce qu ' i l pe rda i t p a r l 'éclaircie. Cela ne 

suffisait po in t . Il s 'agissait d ' amé l io re r s i m u l t a 

n é m e n t la conformat ion de l ' an imal , d 'é largi r 

la po i t r ine p o u r accro î t re la faculté d 'ass imi la

t ion , de r accourc i r les j a m b e s , d ' ob t en i r u n e 

culot te b i en descendue , de d o n n e r de la finesse 

à la tê te , de s u p p r i m e r les cou rbes , d ' a r r iver à 

u n e l igne droi te bien ho r i zon t a l e , de r é d u i r e 

l 'ossature, de se r a p p r o c h e r , en u n mo t , le plus 

possible des condi t ions exigées p o u r faire du 

mér inos un an ima l de b o u c h e r i e en m ê m e t emps 

q u ' u n bon p r o d u c t e u r de la ine . Le succès a 

cou ronné les essais de l 'habi le é leveur . 

« L 'amél iora t ion , fort avancée {fig. 303 et 

304), ne sera complè te , au dire des u n s , q u e lo r s 

que les plis de la peau a u r o n t d i sparu sur t ous 

les types des be rger iesde C h â t e a u - R e n a r d , e t , 

au d i re des a u t r e s , q u e lorsque les cornes au ron t 

été suppr imées chez tous les bél iers . M. Noblet 

ne l ' ignore pas , et, d 'a i l leurs , il a réussi à se d é 

faire de ces défauts sur u n ce r ta in n o m b r e de 

sujets, et, s'il les m a i n t i e n t sur d ' a u t r e s , c 'est 

parce qu' i l t rouve i n t é r ê t à les m a i n t e n i r . Dans 

l 'éducat ion des an imaux , c o m m e dans tou te a u 

tre indus t r i e , il ne faut pas s ' imposer à l ' ache

teur . Si tou t le m o n d e s 'accorde à louer la beauté 

de conformat ion des m o u t o n s de M. Noblet , il 

n ' en est pas moins vrai que les Angla is , parmi 
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ses ache t eu r s , veu len t q u e les plis de la peau 

soient m a i n t e n u s , et q u e d 'au t res préfèrent les 

béliers c o r n a r d s à ceux qui n ' o n t pas de c o r n e s . 

M. Noblet a dû , par conséquen t , fabr iquer des 

r ep roduc t eu r s de m a n i è r e à r é p o n d r e aux dési rs 

divers des ache teurs ; l 'essentiel , c 'est q u e le 

p rob l ème de t ransformat ion soit résolu ou p r e s 

que résolu dans son ensemble ; c 'est q u e le m é 

r inos de bouche r i e existe . 

« P o u r ce qui est de la qual i té de la v iande, 

elle n 'est po in t con tes tab le . C'est le t a s s emen t de 

la la ine , et par sui te l ' abondance d u su in t , qu i 

c o m m u n i q u e n t d 'o rd ina i re à cet te viande u n e 

odeur désagréable ; d u m o m e n t où la toison est 

ouver te , où les fonct ions de la peau s 'exercent 

sans obstacle , où le suint ne c roup i t p lus d a n s 

ce t te to i son , la viande s 'amél iore . Na tu re l l emen t , 

on ne peu t pas exiger qu ' e l l e acqu iè re dans 

toutes les localités le par fum qui ca rac té r i se 

celle des m o u t o n s de prés salés ou des p â t u r a g e s 

de m o n t a g n e . Elle vaut l a r g e m e n t celle de nos 

mei l leures boucher ies de Par i s . 

« E n s o m m e , M. Noblet est arr ivé à des résul

tats auxque l s pe r sonne n e s 'a t tendai t . Il a créé , 

dans la r ace mér inos , u n e famille d is t inguée et 

qui nous semble so l idement fixée ; mais il im

por te qu 'e l le soit confiée à des ma ins habi les , 

si l 'on t i en t à p réveni r la dégénérescence . » 

2« Races anglaisn. 

« Les races anglaises d o n t l ' influence sur les 

nôt res n 'es t pas moins manifeste q u e celle des 

races espagnoles , sont de deux sor tes : 

« 1° Celles qu i m a n q u e n t de co rnes , divisées, 

d ' a p r è s leurs carac tè res et l eu r pays, en Dishley, 
Kent, Lincoln, d o n t la r éun ion aux Dishley four

n i t les Ijincoln-Dishley, Devon ou m o u t o n s d u 

Devonshire , Devonshirc-Nats, Dartmoor - Nats, 
Shetland, Herefordou Ryeland, Cheuiot, Ilerdinick 
et Dunehead, auxque l s il faut a jouter la race d'Ir
lande ; 

« 2° Celles qui sont pou rvues de cornes ; elles 

se p a r t a g e n t en : Exmoor, Dorsetshire, Norfolk 
et Heath » (1). 

LES BOVIDÉS — BOVES. 
Die Binder, The Oxen. 

Si n o u s c lass ions les a n i m a u x d 'après l eur 
u t i l i té , nous me t t r i ons cer tes les bœufs à la tê te 
des r u m i n a n t s . Les services qu ' i l s nous r e n d e n t 
dans leur vie, c o m m e après leur m o r t , sont inap
préc iables . Vivants, ils nous d o n n e n t tou tes 
leurs forces, toutes leurs facultés ; m o r t s , n o u s 
employons c h a q u e par t ie de l eu r co rps . Aussi 
l ' h o m m e les a-t-il en t ra înés avec lui sur p r e s q u e 
toute la surface de la t e r r e ; il n 'es t guère de 
peuples p o u r lesquels ils n e soient des auxi 
liaires indispensables , des c o m p a g n o n s des p lus 
i m p o r t a n t s . E t ce n 'es l pas une. seule espèce qui 
est dans ce cas, mais p lus ieurs . 

C a r a c t è r e s . — L e s bovidés s o n t d e s r u m i n a n t s 
g r a n d s , forts et l o u r d s , carac tér i sés par des 
cornes plus ou moins lisses et a r rond ies , pa r un 
m u s e a u large , à na r ines t r è s -éca r t ées , pa r u n e 
q u e u e longue , touffue à son ex t r émi té , a t te i 
gnan t l ' a r t icu la t ion t a r s i e n n e , par l ' absence 
de fossettes lacrymales et de glandes unguea l e s . 
La p lupa r t ont un fanon . Le sque le t te est fort 
et lourd , le front la rge , le m u s e a u u n peu 
a m i n c i ; les orbi tes sont t r è s - éca r t ée s ; les saillies 
frontales qu i po r t en t les cornes naissent des 
part ies la téra les et pos té r i eures d u c râne . Les 

ver tèbres cervicales sont cour tes , à apophyses 
ép ineuses , longues ; il y a de 13 à 15 ver tèbres 
dorsales ; le d i a p h r a g m e s ' insère au n iveau de la 
douz ième ou de la q u a t o r z i è m e ver tèbre ; les 
ver tèbres dorsales sont au n o m b r e de 6 ou 7 ; le 
s a c r u m est formé de i à 5 pièces soudées ; il y a 
j u s q u ' à 19 ver tèbres caudales . 

Les dents n e p résen ten t a u c u n e pa r t i cu la r i t é 
r e m a r q u a b l e . D 'o rd ina i re , les incisives in ternes 
sont les plus g randes , les ex te rnes les p lus p e 
t i tes . Elles sont larges , en forme de pe l le , mais 
elles s 'usent r a p i d e m e n t . Les mola i re s sont au 
n o m b r e de qua t re paires ; les a n t é r i e u r e s sont 
les plus pet i tes ; les pos té r ieures on t un grand 
déve loppement : la forme de la surface de m a s 
t icat ion varie su ivant les espèces. 

Les cornes sont su r tou t ca rac té r i s t iques . Elles 
sont lisses, a r rond ie s , avons-nous dit , et q u a n d 
elles p o r t e n t des rugosi tés t ransversa les , ces r u 
gos i tés n 'ex is ten t qu ' à la r ac ine . Chez quelques 
espèces s e u l e m e n t , les cornes sont gonflées à la 
base , de m a n i è r e à recouvr i r le front : en géné-

(1) Voyez pour plus de détails, Cours complet d'agricul
ture; Nouveau Dictionnaire d'agriculture théorique et pra-
i ique. 
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ra i , elles le laissent à découver t . Elles se r ecour 

bent de différentes man iè r e s en dehors ou en 

dedans , en avant ou en a r r i è re , en h a u t ou en 
bas ; parfois, elles affectent la forme d 'une 

lyre. 

Les poils sont d ' o rd ina i re cour t s et c o u c h é s ; 

dans que lques espèces , ils sont t rès - longs , au 

moins su r cer ta ines par t ies . ' 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' E u r o p e , 

l 'Afrique, l 'Asie cen t ra le e t mér id iona le , la p a r 

tie sep ten t r iona le d e l ' A m é r i q u e d u Nord, p e u 

vent ê t re r ega rdées c o m m e la pa t r ie des bovidés. 

Mais, a u j o u r d ' h u i , ces a n i m a u x sont r é p a n d u s 

sur tou te la surface du globe, au mo ins à l 'état 

domes t ique . 

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

sauvages h a b i t e n t les endro i t s les plus divers , les 

forêts touffues aussi b ien q u e les s teppes nues et 

les déser ts ; les unes vivent dans la p la ine , les 

au t r e s dans les mon tagnes , j u s q u ' à u n e a l t i tude 

de 3,500 m è t r e s au-dessus d u niveau de la m e r . 

Quelques-uns pré fè ren t les m a r a i s , d ' autres 

les l ieux secs. Beaucoup m è n e n t u n e vie e r 

rante ; le p lus pet i t n o m b r e est séden ta i re . Les 

espèces des m o n t a g n e s descendent en h iver dans 

les vallées ; celles qui h a b i t e n t le n o r d se 

di r igent à la m ê m e époque vers le sud, chassées , 

c o m m e les p r e m i è r e s , pa r le m a n q u e de n o u r r i 

t u r e . 

T o u s les bovidés sont des a n i m a u x sociables ; 

ils se réun issen t en t r o u p e a u x n o m b r e u x , de p lu 

sieurs mi l l ie rs d ' individus m ê m e . A la tê te de 

chaque t r o u p e a u se t rouve u n individu des plus 

forts e t des p lus expér imentés ; quelquefois , les 

chefs m é c h a n t s sont expulsés de la b a n d e . 

Les bovidés on t des hab i tudes d iu rnes , et se 

reposen t pendan t la nui t . Quoique lourds et lents 

en a p p a r e n c e , ils peuvent c e p e n d a n t se mou

voir r a p i d e m e n t , et avec p lus d'agilité q u ' o n ne 

pourra i t le croi re . Ord ina i r emen t , ils m a r c h e n t 

au pas, l e n t e m e n t ; mais ils peuven t t ro t ter r a 

p idemen t , et p r e n d r e parfois u n galop p réc ip i t é ; 

ceux qu i h a b i t e n t d a n s les m o n t a g n e s , g r im

pen t t r è s -b ien , et peuven t faire des bonds con

sidérables. T o u s savent nage r ; q u e l q u e s - u n s 

t raversent fac i lement les cours d 'eau les plus 

larges. L e u r force est cons idé rab le , leur pe r sé 

vérance s u r p r e n a n t e . 

L 'odora t est de tous leurs sens le plus dévelop

pé ; l 'ouïe est b o n n e ; mais la vue est assez m a u 

vaise, c o m m e on p e u t s 'en apercevoir à l 'expres-

sions t u p i d e de l 'œil . Leurs facultés intel lectuel les 

sont t r è s -bo rnées , mais moins chez les espèces 

sauvages , q u e chez les espèces domes t iques , qui 

n ' on t pas besoin de faire des efforts d ' intel l i 

gence . 

Le carac tè re des bovidés est t rès-var iable . 

E n g é n é r a l , ils sont d o u x , confiants vis-à-vis 

de tous les a n i m a u x qui ne leur sont ni dan 

gereux n i à cha rge ; mais ils peuven t se m o n t r e r 

sauvages , tê tus e t courageux . Exc i t és , ils a t t a 

q u e n t sans hés i te r les mammifè re s les plus d a n g e 

r eux ; ils se servent de leurs a rmes terr ibles avec 

t an t d 'agil i té qu ' i l s so r ten t souven t va inqueu r s d e 

la l u t t e . Ils vivent en t r e eux en bons r appor t s ; 

mais , à cer ta ins m o m e n t s et n o t a m m e n t à l 'é

p o q u e du r u t , les mâles se l ivrent de te r r ib les 

comba t s . 

Leur voix est u n m u g i s s e m e n t plus ou moins 

éc la tan t , ou u n e sor te de g r o g n e m e n t qu ' i ls 

poussen t quand ils sont exci tés . 

Quelques espèces exhalent u n e odeur de m u s c , 

assez p é n é t r a n t e , chez le m â l e , p o u r en i m p r é 

gner tou te la cha i r et la r end re i m m a n g e a b l e . 

Les espèces domes t i ques n ' o n t cet te o d e u r que 

t rès - fa ib lement . 

Les bovidés se nour r i s sen t de plantes de dif

férentes espèces . Ils m a n g e n t des feuilles, des 

bourgeons , de j eunes pousses , des r a m e a u x , des 

h e r b e s , de l ' écorce , de la mousse , des. l i chens , 

des plantes aqua t i ques et marécageuses , des ro

seaux à feuilles t r a n c h a n t e s . En capt ivi té , on les 

n o u r r i t de tou tes sortes d ' he rbes . Tous sont t r è s -

friands de sel. Us ont besoin d ' eau . B e a u c o u p 

se v a u t r e n t avec plaisir dans la vase, ou se c o u 

chen t des h e u r e s entières dans les cours d 'eau 

et les é tangs . 

Au m o m e n t d u ru t , les mâles se ba t t en t avec 

a c h a r n e m e n t . Neuf ou douze mois après l 'accou

p l e m e n t , la femelle m e l b a s u n peti t , t r è s - r a r e 

m e n t deux . Celui-ci naî t pa r fa i t ement fo rmé , 

et b ien tô t il est en état de suivre sa m è r e , qui le 

soigne avec b e a u c o u p de tendresse , l 'a l lai te , le 

net to ie , le lèche , le caresse, et , en cas de danger , 

le défend avec u n courage t é m é r a i r e . De trois à 

h u i t ans , le peti t est adu l t e , et apte à se r e p r o 

du i re . La durée de la vie des bovidés est de 

q u a r a n t e - c i n q ou c i n q u a n t e ans . 

C a p t i v i t é . — Tou te s les espèces de bovidés 

peuven t s ' appr ivoiser ; ils se s o u m e t t e n t facile

m e n t à la domina t ion de l 'homme- ; ils a p p r e n 

nen t à conna î t r e leur m a î t r e , a r r ivent à son a p 

pel , obéissent m ê m e à un faible enfant . Us r.e 

m o n t r e n t cependan t pas plus d ' a t t a chemen t pour 

l eu r m a î t r e que p o u r u n e au t re pe r sonne . . Une 

fois apprivoisés , ils sont éga lement d o u x vis-

à-vis d 'un c h a c u n . 

C h a s s e . — La chasse des bovidés sauvages est 
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u n e des plus dange reuse s . U n l ion , u n t igre , ne 

sont pas p lus terribles qu ' un t a u r e a u furieux, 

qu i , dans sa rage aveugle , ne connaî t plus r ien . 

C'est p o u r q u o i l 'on p o u r s u i t ces a n i m a u x avec 

une vér i table passion ; p o u r b e a u c o u p de peu

ples, c'est la p lus noble des chasses . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les que lques dégâts 

que causent les bovidés sauvages , ne peuven t 

en t re r en ligne de c o m p t e avec l 'uti l i té dont 

sont les bœufs d o m e s t i q u e s . Au p l u s , r ongen t -

ils l ' écorce des a rb res et des bu i s sons , dévastent-

ils les pra i r ies ou ravagent- i ls les p lanta t ions . 

Les bovidés d o m e s t i q u e s , pa r c o n t r e , nous don

nen t leurs forces, l eu r v i ande , l eu r s os , l eu r 

peau , leurs co rnes , l eu r lai t , l e u r poil , l eur 

fumier . On s 'en ser t c o m m e bê t e s de t ra i t , de 

s o m m e , de selle, e t c . 

On conna î t dix espèces , b ien a u t h e n t i q u e s , de 

bovidés . Nous en r encon t rons d ' abo rd u n e qu i 

semble faire t r ans i t i on en t re le m o u t o n et le 

bœuf, e t pour lequel est établ i le genre suivant . 

L E S O V I B O S — OV1BOS. 

Die Muschusochse, The Musk Ox. 

C a r a c t è r e s . — Les ovihos sont de tous les b o 
vidés ceux don t les ca rac t è re s s ' éca r ten t le plus 
de ceux de la famil le . L e u r tai l le est pe t i t e , leurs 
j a m b e s sont cour tes , robus te s , et l eur q u e u e est 
r é d u i t e à u n m o i g n o n ; ils n ' o n t po in t de muf l e ; 
leur chanfre in est b u s q u é c o m m e celui des m o u 
tons ; leurs poils sont longs , a b o n d a n t s et lai
neux , et leurs cornes sont élargies et se touchen t 
à la base . Une seule espèce est c o n n u e , 

L ' O V I B O S M U S Q U É — OVIIIOS MOSCHATUS. 

Der BisamocIi.se ou Moschusochse. 

C a r a c t è r e s . — L ' o v i b o s m u s q u é , l e mus/e-ox des 
Anglo-amér ica ins (fig. 304), a le cou cour t , la tê te 
grosse et large, le m u s e a u cour t , ob tus , en t i è re 
men t couver t de poi l s ; les lèvres m i n c e s . S e s co r 
nes , r e c o u r b é e s d 'abord en bas et en dehor s , pu i s 
en avant , et à pointe dir igée en h a u t e t en dehor s , 
r e c o u v r e n t lé front et p re sque t o u t le h a u t du 
c râne ; c o m p r i m é e s et grossières à la rac ine , 
elles sont lisses e t a r rondies à l ' ex t r émi té . Ses 
j a m b e s épaisses se t e r m i n e n t pa r des sabots 
é t roi ts . Les soies dont le pelage est en par t ie 
formé sont t rès- longues au cou, aux épaules , 
t r è s -cour tes au dos et aux l o m b e s . Aux j a m 
bes elles recouvren t u n duvet épais , d ' un gris 

cend ré . Celui-ci se forme en h i v e r , persiste 

d u r a n t tou te cet te saison, t o m b e en é té par 

gros f locons , et est b i en tô t r e m p l a c é par un 

nouveau duve t . La robe est d ' u n b r u n foncé, 

plus noi r à la face in fé r ieure qu ' en dessus et 

sur les cô tés ; au mil ieu du dos est une tache 

b r u n clair ; le b o u t d u nez , les lèvres , le m e n 

ton sont b l anchâ t r e s , et la te in te des j a m b e s est 

moins in tense q u e celle d u corps . 

L 'ovibos m u s q u é est géné ra l emen t de petite 

t a i l l e ; c e p e n d a n t P a r r y , dans son voyage au pôle 

Nord , t u a des indiv idus qu i avaient 27 cent , de 

hau t au gar ro t et don t le poids total était de 

330 k i l o g r a m m e s . La tê te e t la p e a u seules pe

saient 63 k i l o g r a m m e s . Un indiv idu fournit 

180 k i l o g r a m m e s de v iande , u n au t r e 173. 

L'ovibos adu l t e a 2 mè t r e s de l o n g ; ses cornes 

m e s u r e n t 6S c e n t , en suivant la c o u r b u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o v i b O S mus-

que est p rop re aux régions d u n o r d de l 'Améri
que sep ten t r iona le . Il est à r e m a r q u e r q u e les pre
miers exp lo ra t eu r s du Nouveau-Monde ont déjà 
par lé de ces a n i m a u x . L 'Espagno l Gomara , un 
his tor ien du seiz ième siècle , dit q u e dans le 
r o y a u m e de G u n i r a , qu ' i l p lace au n o r d du 
Mexique, il existe « des m o u t o n s à longue to ison, 
de la taille d 'un cheval , qu i on t une q u e u e t rès -
cou r t e , mais des cornes d é m e s u r é m e n t g r a n 
des . » Ce s igna l emen t n ' é t an t appl icab le qu 'à 
l 'ovibos m u s q u é , on se d e m a n d e nature l lemenf 
c o m m e n t les c o n q u é r a n t s du Mexique ont pu 
avoir conna i ssance d 'un an ima l q u ' o n n ' a j ama i s 
t rouvé au sud du 61 B pa ra l l è l e .Ce ne peuven t ê t re 
que les anc iens Amér i ca in s , d o n t les conna issan
ces é ta ient t r ès -é tendues , qui ont p u par le r aux 
Espagnols de l 'existences de ce bovidé . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Hea rne , 

Ltichardson, P a r r y et F r ank l i n n o u s on t fait con
na î t re les m œ u r s de l 'ovibos. D 'après eux , l 'es
pèce hab i t e ces t r is tes s teppes , couver tes de 
mousses que l 'on dés igne en Sibérie sous le 
n o m de tundra. Ces s teppes ne sont q u e des m a 
rais i m m e n s e s , p a r s e m é s de petits é tangs in 
n o m b r a b l e s , p a r c o u r u s de cours d 'eau p lus ou 
moins cons idérables , et i n t e r r o m p u s par q u e l 
ques petites coll ines. Ces lieux ar ides et inhosp i 
tal iers , infestés, en é té , par des mil l iers de m o u 
ches , sont aussi la pa t r i e de plusieurs espèces 
de t aupes , du renne, du l o u p , du r e n a r d b leu , 
du g lou ton , de que lques espèces de mar t r e s . L e s 
bœufs m u s q u é s vivent là en t r o u p e a u x de vingt 
à v ing t -c inq i nd iv idus ; ils se t i ennent de préfé
rence sur les mont icu les qu i s 'élèvent c o m m e des 
îles au mil ieu des mara i s . L e u r toison épaisse les 
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Fig. 304. L'Ovibos musqué. 

protège c o n t r e les r i gueu r s du froid, aussi p e u 
vent-ils encore vivre au Groenland et à l'île de 
Melville. Souven t on en voit de longues files 
traverser la glace, pour se r e n d r e à u n e île et y 
paître ; q u a n d ils on t t ou t m a n g é , ils la qu i t ten t . 
En hiver , les t roupeaux se réun i ssen t , et res tent 
j u s q u ' e n é té près des fleuves ; à l ' en t rée de l ' au
t o m n e , ils r e t o u r n e n t dans les forêts . 

Duran t l 'é té , les ovibos se nour r i s sen t des 
pauvres he rbes des m a r a i s ; d u r a n t l 'hiver , ils 
mangen t des l i chens . Dans u n t r o u p e a u , il n 'y a 
que peu de mâles re la t ivement aux vaches ; r a r e 
m e n t on en voit p lus de deux ou trois . A l 'é
poque du ru t , ils se l ivrent de violents comba t s , 
qu i se t e r m i n e n t d 'o rd ina i re par la m o r t du 
vaincu. 

Quelque lourds qu' i ls para issent , les ovibos sont 
c e p e n d a n t lestes et rap ides dans leurs mouve
m e n t s . Us g r i m p e n t sur les rochers c o m m e les 
chèvres, e t sau ten t a d r o i t e m e n t d ' u n e roche à une 
au t r e . Ross les dit aussi agiles q u e les ant i lopes. 

Leurs sens para issent moins développés que 
ceux des auLres bov idés ; tou jours est-il qu'ils, se 
m o n t r e n t b ien moins vigi lants . P e n d a n t qu'i ls 
paissent, le chasseur p e u t les a p p r o c h e r sans 
difficulté, s'il se t ient sous leur vent . 

Quand deux ou trois chasseurs ce rnen t u n 
t r o u p e a u , de man iè re à faire feu de diverses d i 
rec t ions , les ovibos, au l ieu de se d isperser et de 
p r e n d r e la fuite, se resser ren t et donnen t ainsi 
aux assail lants u n e nouvel le occasion de t i r e r . 
Une b lessure les r end furieux, et ils se p réc ip i t en t 

' alors sur le chas seu r , qu i doit se garer de leurs 
cornes a iguës . Ils savent, en effet, aussi b ien s'en 
servir que les au t res bovidés . Au dire des In 
d iens , ils t uen t souvent des loups et des ours . 

Les ovibos musqués sont en r u t à la fin d ' aoû t . 
La vache m e t bas à la fin de m a i . J u s q u ' à ce 
qu' i ls soienL adu l t e s , les j e u n e s on t u n e robe 
b e a u c o u p p lus claire que celle de leurs p a r e n t s . 

A l 'entrée de l 'é té , on voit souvent ces a n i 
m a u x se vautrer, dans la vase, p o u r se déba r ra s 
ser de leur duvet , et ce n 'es t q u e quand il est 
c o m p l è t e m e n t t o m b é , qu ' i ls se m o n t r e n t ca lmes . 

C h a s s e . — Les E s q u i m a u x chassen t avec a r 
d e u r les umingarak, c o m m e ils n o m m e n t l 'ovi-
bos. Ils c o m m e n c e n t leurs chasses en a u t o m n e ; 
ils s ' approchent h a r d i m e n t des t r oupeaux , exci
tent les a n i m a u x j u s q u ' à ce qu ' i ls se p réc ip i ten t 
sur eux, puis sau ten t l e s t emen t de côté et leur 
enfoncent leur l ance dans le flanc. D 'aut res les 
chassent avec l 'arc et les flèches, mais souvent 
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sans succès . Le capi ta ine Ross r e n c o n t r a u n 

ovibos dans le pays des E s q u i m a u x , et le fit pour 

suivre par ses ch iens . L ' an ima l t r e m b l a i t de fu

r e u r , che rcha i t à blesser les assai l lants , qui lui 

échappa ien t avec adresse . Un E s q u i m a u , qu i as

sistait à la chasse , t i ra p lus ieurs flèches de t r è s -

près ; mais elles ne p u r e n t p é n é t r e r à t ravers 

l ' épaisse toison d e la b ê t e . Ross fit feu, à une 

faible po r t ée , et lui pe rça le c œ u r . L ' E s q u i m a u 

se préc ip i ta su r l ' an imal expi ran t , en ramassa le 

sang , le mêla à la ne ige et en é t a n c h a sa soif. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L'ovibos m u s q u é j u s 

tifie b i en son n o m . Sa viande est i m p r é g n é e 

d ' u n e o d e u r de m u s c épouvan tab l e , qu i la r e n d 

t o u t à fait r epoussan te p o u r nos palais dél icats . 

La vache et le veau n ' o n t pas la m ê m e o d e u r , 

auss i les E u r o p é e n s les mangent - i l s . Les E s q u i 

m a u x sont mo ins difficiles ; ils n e font a u c u n e 

différence en t re la viande qui a l 'odeur de m u s c 

e t celle qui n e l'a pas . 

A u x environs du fo r tde Galles, les Ind iens font 

u n c o m m e r c e avec la viande des ovibos qu ' i l s 

t u e n t . Après avoir c o u p é ce t te v iande en longues 

l an iè res , ils la s u s p e n d e n t dans l ' a i r , la font sé

cher , et la venden t aux chasseurs de pel le ter ies . 

Les Indiens et les E s q u i m a u x e s t imen t b e a u c o u p 

la la ine et les poils de l 'ovibos. La p r e m i è r e est 

t rès-f ine , et l 'on p o u r r a i t en faire des d raps p o u r 

v ê t e m e n t s , si l 'on en avait assez. R i cha rdson dit 

q u e l ' on en t isse des bas , qu i sont p lus fins q u e 

des bas de soie. Du poi l , les E s q u i m a u x font des 

p e r r u q u e s ; avec la q u e u e de l ' an imal , ils con

fec t ionnent des chasse -mouches , et avec le cuir , 

des chaussu res . 

L E S Y A C K S — P O E P H A G U S . 

Die Rossbùffel, The Yaks. 

C a r a c t è r e s . — Si d u pôle Nord nous nous 
d i r igeons vers les s o m m e t s de l 'Himalaya , n o u s 
y t r ouvons u n au t r e bovidé , i n t e rméd ia i r e non 
plus aux m o u t o n s et aux bœufs , mais aux bœufs 
e t aux bisons . Les yacks ont les cornes à p e u 
près de m ê m e forme que celles des p r e m i e r s , 
s e u l e m e n t l ' implan ta t ion en est u n peu diffé
r e n t e , et leur c r âne est b o m b é en dessus c o m m e 
celui des seconds ; l ' e space n u de leurs na r ine s 
est plus pe t i t q u e chez les u n s et les au t r e s , et 
leur q u e u e , don t la l o n g u e u r est méd ioc re , est 
t e rm inée pa r de longs c r ins . 

U n e seule espèce se r appo r t e à ce genre . 

L'YACK GROGNANT — POEPIIAIWS GRUNNIEXS. 

Der Jak, The Jak ou Grunting Ox. 

Cette espèce est c o n n u e depuis les t emps les 

plus reculés . Les queues de cheval qu i servaient 

d ' o r n e m e n t à tous les chefs mi l i ta i res des pays 

du S u d éta ient des q u e u e s d 'yack. Élien déjà 

connaissai t ces a n i m a u x . « Les Indiens , dit-il, 

a m è n e n t à leur ro i des bœufs de deux es

pèces , les uns qui cou ren t t r è s - r ap idemen t , les 

au t res qu i sont t rès -sauvages . Us son t noi rs , 

sauf la q u e u e , don t on fait des c h a s s e - m o u c h e s , 

qui est d 'un b lanc éc la tant . Cet an ima l est t rès -

craintif et s'enfuit r a p i d e m e n t . Si les chiens 

l ' approchent de t rop p rès , il cache sa queue dans 

u n buisson et fait tê te à ses ennemis ; sa q u e u e 

n ' é t an t p lus a p p a r e n t e , il croi t qu 'on l 'épar

g n e r a ; il sait bien q u e c'est à cause d'elle qu 'on 

le chasse . Mais il se t r o m p e . On le t u e avec 

u n e flèche empoisonnée , on lui c o u p e la queue , 

on enlève sa peau , e t on laisse sa v iande . » 

P lus t a rd , Marco Polo , Nicolo di Conti , Belon , 

P e n n a n t , b ien d ' au t res voyageurs firent men t ion 

de cet an ima l , et Pal las donna u n e descr ip t ion 

exacte de l 'yack apprivoisé . Ce n 'es t que dans 

ces dern ie rs t e m p s q u e S tewar t , T u r n e r , Moor-

croft, He rbe r t , Gérard, Hami l ton , S m i t h et s u r 

tou t les frères d e S c h l a g i n t w e i t nous ont fait b ien 

conna î t re le Poephagus des anc iens . En ou t r e , on a 
vu des yacks dans nos j a rd ins zoo log iques , et on 

a pu les b ien é t u d i e r . 

C a r a c t è r e s . — L 'yack (fig. 305) est u n an imal 

de 2 mèt res à 2™,30 de long, et sa q u e u e , en 

t enan t c o m p t e des longs poils qui la t e r m i n e n t , 

mesu re 50 cen t . P a r son po r t , il t ient le mi l ieu 

en t re le b i son , le buffle e t le b œ u f domes t ique ; 

d 'un au t re côté , il semble u n composé du bœuf, 

du cheval et du m o u t o n . Il a du cheval le corps 

r o n d , r emassé , les m e m b r e s sveltes à a t taches 

fines, la longue q u e u e , la d é m a r c h e fière, la ma

nière de poser les pieds, l 'al lure au galop ; ses 

longs poils rappe l len t les chèvres et les m o u t o n s . 

U n e toison r i che et soyeuse descend des deux 

côtés d u corps "et t o m b e p re sque j u s q u ' à t e r re . 

La t ê t e seule ressemble à celle du bœuf. Elle est 

moins a l longée que chez les au t re s bovidés. Le 

front est cour t , fa ib lement b o m b é ; le museau 

renflé ; les na r ines sont longues et é t ro i tes , t rès-

écar tées , p r e s q u e t ransversa les , les lèvres grosses 

et p e n d a n t e s , les yeux g rands e t vifs, les oreilles 

ovales .a l longées; les cornes , p lus élevées q u e chez 

les au t re s bœufs , sont minces , po in tues , et ont 

environ la longueur de la tête ; celles d u t au reau 
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sont dir igées en demi-cercle en dehors , en avant 
et en h a u t , l eur poin te é tan t courbée en dedans 
et en a r r i è r e ; celles de la vache se p o r t e n t en 
dehors et en h a u t , ayant l eur poin te en dedans 
e t en a r r i è re . Les fanons m a n q u e n t ; le dos est 
presque droi t , le gar ro t é l evé ; les j a m b e s sont 
courtes , épaisses et fortes, les sabots larges, les 
pinces t r è s -marquées . Le poil est long et abon 
dant sur tou t le corps , sauf à la face, aux j a m 
bes et sur une peti te é t e n d u e de la poitr ine ; ceux 
de la tè te , grossiers , c répus et épars , r ep résen
tent sur le mi l ieu du front u n e sorte de toupe t ; 
sur les épaules et au ga r ro t , ils fo rment u n e 
touffe qui se con t inue le long du dos sous Tappa-
rence de c r in iè re . Cette c r in iè re se prolonge 
sous le cou . Les flancs, les cuisses , la par t ie su 
pér ieure des m e m b r e s sont r ecouver t s de poils 
longs et ra ides , descendan t quelquefois j u s q u ' a u 
sol. Les cr ins de la queue on t de 66 cent , à 
1 m è t r e de long ; ils sont très-fins et p resque 
soyeux. L 'an imal est no i r ; les touffes de poils 
et la q u e u e , souvent aussi les poils du front et 

B B E B 1 I . 

du s o m m e t de la tê te , sont b lancs . Il est r a r e d e 

voir d ' au t res par t ies b l a n c h e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'yack se 

r encon t r e encore à l 'é tat sauvage dans u n e assez 

grande pa r t i e de l 'Asie cent ra le , n o t a m m e n t dans 

la Mongolie , le Th ibe t et le T u r k e s t a n ; on ne 

le t rouve plus en liberté dans l 'Himalaya , don t le 

c l imat est fort influencé pa r la saison des p lu ies 

aux Indes . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans la p l u 

par t des pays où se t rouve l 'yack d o m e s t i q u e , 
on r e n c o n t r e aussi ce m ê m e an ima l à l 'é tat d ' in
dépendance , mais s e u l e m e n t dans les pâ tu rages 
les plus élevés. « La rég ion , dit Schfagintwei t , où 
l'on r e n c o n t r e l 'yack et le kiang ou cheval sau
vage est, au point de vue zoologique, u n e des 
plus cur ieuses du globe. Quoique l ibres, en é té , 
de glaces et de ne ige , ces hau t s p la teaux ne sont 
cependan t tou te l ' année q u ' u n déser t ; la végé ta 
t ion y est encore plus ra re q u ' e n Egyp te , en t re 
le Caire et Suez ; et cependan t , ces cont rées éle
vées et stériles sont peuplées p a r des t r o u p e a u x 
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i nnombrab l e s de grands q u a d r u p è d e s . Outre 

l 'yack et le k i a n g , on y t rouve des espèces n o m 

b r e u s e s d ' an t i lop idés , q u e l q u e s a n i m a u x qui 

r e s s e m b l e n t au chien (peut -ê t re des chacals) , des 

r e n a r d s et des l ièvres. Les he rb ivo res n 'y peuven t 

t r ouve r assez de n o u r r i t u r e qu ' à la condi t ion de 

pa rcou r i r de g rands espaces , où ils ne r e n c o n 

t r en t q u e que lques p laces fert i les, t and is que la 

p lus g r a n d e pa r t i e d u sol est c o m p l è t e m e n t dé 

ga rn i e de t ou t e végé ta t ion . 

« Souven t , le l ong des flancs d é c h a r n é s des 

m o n t a g n e s , on voit les t races de ces a n i m a u x dis

posées dans u n e ce r t a ine d i rec t ion , c o m m e le 

c h e m i n q u e laisse u n e ca ravane . Dans un pays 

aussi s tér i le , les voyageurs son t forcés de suivre 

ces t r aces , p o u r t r o u v e r de quoi d o n n e r un peu 

à m a n g e r à leurs bê tes . 

« De tous les g rands m a m m i f è r e s , l 'yack est u n 

de ceux don t l ' a i re d e d i spe r s ion est la p lus l i 

m i t é e . P lus que tous les au t re s a n i m a u x , il a 

son exis tence liée à un c l imat sec et t e m p é r é . 

La plus g r a n d e a l t i tude à laquel le nous r encon 

t r â m e s l 'yack, et encore excep t ionne l l emen t , fut 

à 19,700 ou 19,800 p ieds a n g l a i s ; c 'est à plus 

de 1,000 p ieds au -des sus , n o n de la l imite des 

végé taux , mais des ne iges é te rne l les . » 

L 'yack ne s e m b l e pas pouvo i r vivre à u n e al

t i t ude infér ieure à 2 , 6 0 0 mè t r e s a u - d e s s u s du ni

veau de la m e r . On voi t pa r les indiv idus captifs 

c o m b i e n cet an imal suppo r t e difficilement une 

t e m p é r a t u r e plus élevée q u e celle de ces hau t e s 

r ég ions . La présence d ' u n bovidé à une telle alt i

t u d e a q u e l q u e chose de s ingu l i e r ; elle n e cad re 

pas avec ce que n o u s savons des h a b i t u d e s des 

au t re s espèces de ce t t e famille. Rappe lons q u ' à 

ce t te h a u t e u r la press ion a t m o s p h é r i q u e est moi

t ié moins g r a n d e q u e celle q u e l 'on cons ta te au 

n iveau d e l à m e r . Dans ces cond i t ions , u n oiseau 

peuL encore se p la i re , mais a u c u n m a m m i f è r e ; 

le l ama l u i - m ê m e n e se t rouve pas b ien d ' u n e pa

reille a l t i t ude . L 'yack, c o m m e le dit Pal las , a 

q u e l q u e chose de h a r d i et d ' ina t t endu dans ses 

m o u v e m e n t s . Sa m a r c h e est assez vive, son galop 

semble maladro i t , mais il est p o u r t a n t r ap ide , 

ses sens para i ssen t assez développés; il aperço i t 

de loin u n e n n e m i , et il peu t ê t re c o m p t é p a r m i 

les a n i m a u x les plus t imides qui exis tent . 

«(Chaque fois, dit enco re S c h l a g i n t w e i t , que 

nous vîmes des yacks sauvages, nous les t r ou 

vâmes t rès-craint i fs . A pe ine approch ions -nous , 

qu ' i ls s 'enfuyaient . Nous cons ta tâmes cela sur 

tou t p e n d a n t no t re voyage dans le Turkes t an ; 

p o u r ne pouvoir ê t re découver t s , nous qu i t t âmes 

la rou te o rd ina i r e des caravanes , e t p a r c o u r û m e s 

p e n d a n t des j o u r n é e s ent ières des con t rées que 

depuis de longues a n n é e s p e u t - ê t r e aucun h o m m e 

n ' ava i t fou lées . N o n - s e u l e m e n t l e s y a c k s , mais en

core tous les au t r e s a n i m a u x q u e nous rencon

t r âmes , k iangs , m o u t o n s , an t i lopes , s 'enfuyaient 

à no t re vue, c o m m e s'ils é ta ient con t inue l lement 

chassés et poursuivis par l ' h o m m e . J e fais re

m a r q u e r cela , pa r ce q u e l 'on a dit q u e la peur 

innée q u e les a n i m a u x on t de l ' h o m m e d iminue 

ou d ispara î t là où ils n e sont pas inqu ié tés . Les 

o iseaux é ta ient b i en mo ins craintifs : nous leur 

j e t ions de la n o u r r i t u r e , et ils a r r iva ien t aussitôt 

auprès de no t r e c a m p e m e n t . Dans not re ascen

sion de l 'Ibi Gamin des cornei l les nous suivirent 

p e n d a n t six j o u r s , depuis u n e a l t i tude de 16,000 

pieds j u s q u ' à u n e a l t i tude de 22 ,000. » 

L 'yack doit son n o m la t in de grunniens, c'est-à-

dire g r o g n e u r , à sa voix pa r t i cu l i è re , qui n e res

semble ni au b e u g l e m e n t du bœuf, ni au bê le

m e n t du m o u t o n , ni au henn i s semen t d u cheval , 

mais b i en au g r o g n e m e n t du cochon ; elle est 

s eu l emen t p lus basse et moins é t e n d u e . Le mâle 

se fait e n t e n d r e bien p lus r a r e m e n t que la vache 

ou le veau. 

On n 'a pas fait d 'observat ions sur la r e p r o d u c 

t ion de l 'yack en l ibe r té . On sait s e u l e m e n t que 

la vache est en cha l eu r au p r i n t e m p s , qu 'e l le m e t 

bas u n seul pet i t , qu i est aussi vif, aussi agile q u e 

sa m è r e , e t q u i , i m m é d i a t e m e n t après sa n a i s 

sance , l ' a ccompagne dans les h a u t e u r s , m ê m e à 

t ravers les c h e m i n s les p lus difficiles. 

C h a s s e . — On chasse b e a u c o u p l 'yack pour se 

p rocu re r ses po i l s ; on le pou r su i t avec des 

ch iens ; on le tue à coups de flèches. Cette chasse 

est dange reuse . Si l ' an imal n 'es t q u e blessé, le 

chasseur est p e r d u ; car l 'yack se m e u t dans la 

m o n t a g n e avec p lus de rap id i té que l ' h o m m e . 

C o m m e tous les bovidés sauvages , l 'yack en l i 

be r t é est u n a n i m a l fort et v igoureux et qu i se 

défend avec un courage r e m a r q u a b l e . 

C a p t i v i t é . — Un vieux yack sauvage est un 

an imal i n d o m p t a b l e . Les j e u n e s , par con t re , 

s 'apprivoisent fac i l ement . W a r r e n Hastings r a 

m e n a en Angle te r re u n j e u n e yack, né de parents 

sauvages. On essaya, plus t a r d , de l 'accoupler 

avec u n e vache d o m e s t i q u e ; mais il m o n t r a pour 

elle la m ê m e r é p u g n a n c e q u e le bison. Dans les 

Indes , au con t ra i re , on accouple depuis long 

t emps l 'yack avec les au t res bovidés, p o u r en 

amél io re r la race ; Marco Polo le men t ionne 

déjà, et dit que l 'on p r e n d des yacks dans ce bu t . 

D o m e s t i c i t é . — D a n s tous les pays où cet an i 

m a l est en l iber té on le t rouve aussi à l 'état de 

domes t ic i té . 
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L'yack domes t ique ne diffère de l 'yack sauvage 

que par sa cou leu r . Il est ra re d 'en voir qui soient 

en t i è r emen t no i r s ; ceux m ê m e s qui ressem

blent le plus à leurs congénères sauvages ont des 

places b l anches ; on en t rouve d 'au t res qui sont 

d 'un b r u n roux ou t ache tés . Il existe diverses 

races, issues p r o b a b l e m e n t de c ro i sements avec 

d 'autres bovidés . Dans que lques con t rées , ils sont 

redevenus sauvages , et ont repr is l eu r cou leur 

pr imit ive. Aux environs du m o n t sacré de Bogdo, 

dans l 'Altaï, les Ka lmouks en t r e t i ennen t des t rou

peaux ent ie rs , sur lesquels les p rê t res seuls on t 

des droits . Ces yacks sont r edevenus sauvages et 

habi tent m a i n t e n a n t t ou t e la cha îne de l 'Altaï . 

Dans la par t ie sud des m o n t a g n e s de la P o m m e , 

Radde t rouva des t roupeaux d 'yacks à demi 

sauvages, que l 'on ne nourr issa i t pas p e n d a n t 

l 'hiver, mais qu i devaient c h e r c h e r l eur n o u r 

r i ture, en enlevant la ne ige avec leurs p i eds . 

Les yacks domes t i ques e u x - m ê m e s ne se t i en 

nent pas dans des écur i e s . 

Le Ladak , le Thibe t , le n o r d de la Chine , la Mon

golie, la Songor ie , la Tar t a r i e sont les pays où l 'on 

voit le plus de ces a n i m a u x à l 'état de domes t i c i t é . 

Ils ne p rospè ren t que dans les m o n t a g n e s froides 

et élevées ; la cha leu r les t u e . Ils suppo r t en t , par 

contre , t rès -b ien le froid. « P a r des j o u r n é e s , dit 

Sch lag in twei t , où la t e m p é r a t u r e étai t à pe ine de 

quelques degrés au-dessus de zéro, nos yacks , à 

peine déchargés , p longea ien t dans le cours d ' eau 

le plus voisin, sans en souffrir. Lo r sque l 'Anglais 

Moorcroft fit l 'ascension du col de Noti , ses yacks 

chargés des bagages avaient souffert de la cha 

leur ; ils en t end i r en t u n ruisseau b ru i r e au fond 

d'un préc ip ice , et s ' é lancèrent dans cet te d i r e c 

tion avec u n e telle impé tuos i t é que deux t o m b è 

rent en bas des roche r s et se t uè r en t . U n soleil 

m ê m e peu chaud est insuppor tab le à cet a n i m a l ; 

quand il m a n q u e d 'eau pour se rafra îchir et s'y 

baigner des h e u r e s ent iè res , il r e che rche l ' omhre 

pour é c h a p p e r à la cha leur . » 

« Les yacks , dit Radde, les nouveau-nés e u x -

m ê m e s , c o u c h e n t tous sur la neige : l ' h o m m e 

n'a nul besoin de les so igner . 

« La femelle t émoigne un grand a m o u r p o u r 

son peti t ; q u a n d elle va au p â t u r a g e , elle le 

qui t te bien plus t a rd que ne le fait la vache d o 

mes t ique ; le soir , elle rev ient vers lui p lus ieurs 

heures avant le c o u c h e r du soleil , et le ne t to ie , 

en poussant des g rognemen t s de con t en t emen t , » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — P o u r les Th ihé t a in s , 

l 'yack est u n an imal domes t ique des p lus u t i les . 

Il leur sert de hôte de s o m m e et de selle, quoi

qu'i l ne soit pas fort obéissant . Il se c o m p o r t e 

avec assez de douceu r à l ' égard des personnes 

qu ' i l conna î t . Il se laisse t o u c h e r par elles, étr i l

ler, condu i re au moyen d 'un a n n e a u passé dans 

le nez, e t a u q u e l est a t t achée une lan ière ; mais 

à l 'égard des é t rangers , il est loin d 'ê t re aussi 

doux . 

Il n 'es t pas aisé, d 'après Schlag in twei t , de cha r 

ger ou de m o n t e r un yack . Avant d 'ob ten i r de 

lui qu ' i l res te t r anqu i l l e , il se r e tou rne p lus i eu r s 

fois r a p i d e m e n t en sau t an t . Il est difficile à c o n 

duire au fond des vallées, où il m a r c h e la tê te 

basse , faisant al ler sa queue de côté et d ' au t r e ; 

mais , pour t raverse r les endro i t s rapides et d a n 

gereux , n u l a u t r e an ima l n 'es t p lus sûr, p lus 

t r anqu i l l e . Au c o m m e n c e m e n t , le cavalier est 

effrayé de l ' hab i tude qu ' a l 'yack de m a r c h e r 

con t inue l l emen t au b o r d des sen t ie rs les p lus 

é t ro i t s , mais b ien tô t il se convainc de la sécuri té 

de son a l lu re . 

Se lon d ' au t res v o y a g e u r s , l 'yack est t rès-

inqu ie t q u a n d des é t r ange r s l ' a p p r o c h e n t ; il 

baisse la t ê t e , on dirai t qu ' i l veut les p r o v o q u e r 

au comba t . Parfois il en t r e sub i t emen t en fu

reu r . Il agite t ou t le corps , lève la q u e u e , en 

fouet te l 'air , et r e g a r d e son ma î t r e avec des yeux 

m é c h a n t s et m e n a ç a n t s ; il conserve toujours u n 

cer ta in degré de sauvager ie . Il vit en b o n n e har 

monie avec les au t r e s bovidés ; on p e u t d o n c , sans 

difficulté, les faire s 'accoupler en t r e eux . On ne 

peut cependan t employer p o u r ces c ro isements 

q u e l 'yack m â l e ; l 'opinion généra le est q u e le 

t a u r e a u et le zébu mâ le n ' o n t q u e de la r épu

gnance p o u r la femelle de l 'yack. 

L 'yack por te fac i lement dedOOà 12a k i l og ram

mes , et t raverse , ainsi cha rgé , les rochers et les 

c h a m p s de neige les plus d a n g e r e u x . On p e u t lui 

faire po r t e r des fardeaux à u n e a l t i tude de 

3,000 à 5,000 m è t r e s ; m a l g r é la raréfact ion de 

l 'air, q u e n e peuven t suppor t e r les au t re s an i 

m a u x , il s'y m e u t avec la plus g rande sécur i té . 

Ce n 'es t q u e sur les c h e m i n s en t r ecoupés de r o 

ches élevées q u e son emplo i c o m m e bête de 

s o m m e est impossible , son poids l ' e m p ê c h a n t 

de sau te r , c o m m e il le fait d ' o r d i n a i r e . 

Moorcroft a vu des yacks sau te r en bas de 

parois rocheuses de 3 mè t r e s et m ê m e de 13 m è 

tres de h a u t e u r sans se faire de ma l . 

Les Mongols se servent aussi de l 'yack c o m m e 

bê te de t r a n s p o r t et de s o m m e ; en ce r ta ins en 

droi ts , d 'après Gérard , ils lui font t r a î n e r la 

cha r rue . 

La v iande de l 'yack est excel lente ; celle des 

vieux a n i m a u x est bien un peu d u r e , mais celle 

des j e u n e s est des plus dé l ica tes . Le lai t , c o m m e 
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celui de tous les a n i m a u x qu i paissent dans les 

hau te s régions , est c r é m e u x e t a r o m a t i q u e . Ue 

la peau, on fait d u cui r , des courro ies ; des poils, 

on fait des co rdes . Mais la par t ie la p lus p r é 

cieuse de l ' an imal est la q u e u e , q u i est devenue 

l ' emblème de la gue r re . Les queues b l anches , 

su r tou t , son t t rès-es t imées . Nicolo di Conti r a p 

por te que les poils de la queue sont vendus au 

poids de l ' a rgent , qu ' on en fait des chasse -mou

ches pour les rois et les d ieux. On les enchâsse 

dans des m o n t u r e s d 'o r e t d ' a rgen t , et l 'on en 

orne les chevaux et les é l é p h a n t s . Les hau t s di

gni ta i res en p o r t e n t à leurs lances , c o m m e in

dice de leur r ang . Les Chinois les te ignent en 

rouge vif, e t en font des panaches p o u r leurs 

chapeaux d 'é té . Belon di t q u ' u n e de ces queues 

coû te de Í à 5 duca t s , et qu 'el le a u g m e n t e de 

beaucoup la valeur d u h a r n a c h e m e n t d 'un che

va l . Dans tou t le Levant , on s'en sert c o m m e de 

chasse -mouches , et cela, depuis les t e m p s les 

p lus reculés . Él ien en fait déjà m e n t i o n . Ces 

queues sont l 'objet d 'un c o m m e r c e t rès - répandu 

e t t rès- lucrat if . P l u s les poils en sont longs, 

fins et br i l lants , p lus les queues ont de va leur . 

Les queues noi res sont moins r eche rchées et on t 

mo ins de pr ix que les b lanches . 

Les Ka lmouks et les Mongols e s t imen t beau

coup l 'yack. Us c ro ien t q u e les âmes des h o m m e s 

de b i en , seules, vont dans le corps de ces a n i 

m a u x . 

M a l a d i e s . — D'après Schlag in twei t , l 'yack 

est exposé à n o m b r e de maladies . I l se blesse 

souvent les sabots , qu i n e guér issent q u e diffi

c i l emen t . Des épizootiçs en enlèvent f r équem

m e n t u n g rand n o m b r e . Une nou r r i t u r e insuf

fisante ou t rop variée es t assez géné ra l emen t la 

cause de ces ma lad i e s . 

Les y a c k s , que l 'on a amenés en E u r o p e , on t 

mieux p rospé ré , dans les ja rd ins zoologiques, 

q u ' o n n ' au ra i t pu l 'espérer d ' an imaux habi tués 

à u n c l imat aussi froid que celui don t ils sont 

or ig ina i res . Ceux d u Ja rd in des P lan tes de Par i s 

s'y t rouven t t r ès -b ien , il en est de m ê m e de ceux 

des Ja rd ins zoologiques d 'Ams te rdam, Francfor t , 

Munich, S tu t tga r t , H a m b o u r g , et au t res . 

L E S B U F F L E S — BUBALUS. 

Die Düffd. 

C a r a c t è r e s . — Les buffles se r app rochen t plus 
des vrais bœufs que les yacks . Ils ont le corps 
ramassé , le front cour t et b o m b é ; les cornes 
insérées aux angles pos tér ieurs du crâne , mar

quées à leur base d ' anneaux i r régul ie rs ou de 

saillies t ube rcu l euses , c o m p r i m é e s la téra lement , 

et a r rond ies à leur ex t r émi t é . Elles se recour 

ben t d ' abord en bas e t en a r r i è re , pu is en dehors , 

et f inalement en h a u t et u n p e u en avan t ; chez 

que lques espèces , elles se d i r igent p r e s q u e di

r ec t emen t en a r r i è re , en décr ivan t seu lement un 

léger a rc en bas et une faible c o u r b u r e en dehors . 

L e u r pelage est d u r , p e u épais , p resque en 

t i è r emen t noir , e t l eur langue est lisse. 

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

sont des a n i m a u x p ropres à l 'Afr ique et à l 'A

s ie . 

LE BUFFLE DE LA CAFREBIE — BUBALUS CAFFER. 

Der Kafferbûffel, The Cape Buffalo. 

C a r a c t è r e s . — Le buffle de la Cafrerie(/û/ .306) 
est le p r emie r q u e nous ayons à cons idé re r : c'est 
le plus g rand , le p lus lou rd , le p lus fort, le plus 
sauvage. Ses cornes , su r tou t , offrent ceci de r e 
m a r q u a b l e qu 'e l les sont t rès-élargies , t rès- rap-
prochées et très-renflées à leur base , ce qui forme 
au-dessus des yeux u n e sor te de coiffure protec
t r ice . Recou rbées d 'abord en bas e t en a r r i è r e , 
elles se d i r igent ensu i t e en h a u t et u n peu en 
avant , de man iè re q u e les pointes soient conver
gentes . Ses yeux sont enfoncés ; ses oreilles 
pendan tes de plus de 30 cent . Il a le corps 
lourd et gros , les j a m b e s fortes et v igoureuses , 
la q u e u e n u e , sauf à l ' ex t rémi té , q u e garn i t u n e 
touffe d e cr ins . La m â c h o i r e infér ieure por te 
u n e barbe divisée, r a ide . La cou l eu r généra le de 
l 'animal est u n noi r foncé, t i r an t su r le b r u n . 
Le fond de la peau est noir b l euâ t r e . 

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

la Cafrerie se t rouve n o n - s e u l e m e n t au Cap, mais 
encore dans les forêts de l ' in té r i eur de l 'Afrique. 
On en voit souvent u n grand n o m b r e dans celles 
qui sont au sud du Kordofahn . Le I février 1851 , 
au soir, dans la forêt vierge qui couvre les rives 
du Nil Bleu , j e vis deux g rands et forts buffles 
s 'abreuver ; j e fis feu sur l 'un d 'eux, à u n e fai
ble por t ée , mais sans l ' abat t re . Les indigènes 
m 'a s su rè ren t que ces a n i m a u x s'y mont ra ien t 
souvent en t r è s -g rand n o m b r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'opinion 

généra le est que ce buffle est u n an imal méchan t , 
furieux , r edou tab l e et j u s t e m e n t r edou té . Les 
indigènes le c ra ignen t p lus que le lion et l 'élé
p h a n t . Les hab i t an t s du Kordofahn par tagent la 
m ê m e opinion ; j ama i s ils ne se hasa rden t à le 
chasser, que lque gain que puisse l eu r p rocu re r la 
cap tu re d 'un parei l an imal . Les Cafres aussi , au 
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Fig. 306. Le Buffle de la Cafrerie. 

r appor t de Kolbe , S p a r m a n n , Drayson, Gordon 

C u m m i n g , sont a n i m é s de la m ê m e c ra in te . 

Kolbe en vit tou t près de la ville d u Gap ; mais , 

au jourd 'hu i , ils y ont élé dé t ru i t s ou refoulés 

dans l ' in té r ieur des te r res par les colons. « Ce 

son t , d i t ce voyageur , des a n i m a u x t r è s -dange

reux . Quand on les exci te , en l eu r m o n t r a n t une 

étoffe rouge , en t i rant , en les poursu ivant , on 

n 'es t pas sûr de sa v i e ; ils se m e t t e n t à m u g i r , 

à frapper du pied ; ils ne c r a ignen t plus r ien , 

r ien n e les a r r ê t e . Quel que soit le n o m b r e 

d ' h o m m e s a r m é s qu i leur est opposé , ils se pré

c ipi tent à t ravers l 'eau e t le feu. Un d 'eux p o u r 

suivit u n j o u r u n j e u n e h o m m e qui por ta i t une 

veste r o u g e , e t se j e t a après lui dans la m e r . 

H e u r e u s e m e n t que celui-ci savait b ien nager et 

p longer . Le buffle, l 'ayant pe rdu de vue, con t inua 

cependan t à nage r dans la r a d e , et fit ainsi une 

demi- l ieue , j u s q u ' à ce qu 'on le tua d 'un coup 

de canon , t i ré d 'un navire . » 

S p a r m a n n di t q u e le buffle a une phys iono
mie m é c h a n t e , et qu ' i l n e la d é m e n t pas par ses 
m œ u r s . Il se cache de r r i è r e les a r b r e s , et a t tend 
qu 'on soit près de lui pour s ' é lancer s u b i t e m e n t 
et a t t aque r . Non con ten t d 'avoir t ué u n h o m m e 
ou u n au t r e an ima l , il le foule encore a u x p ieds , 
le déchi re avec ses c o r n e s ; il revient m ê m e sur 
ses pas p o u r ma l t r a i t e r de nouveau sa v ic t ime . Le 
cavalier ne lui é c h a p p e q u e s'il es t b i en m o n t é , 
et s'il peu t gagner à t e m p s u n e h a u t e u r , sur la
quel le le buffle n e p e u t le suivre assez r a p i d e m e n t . 
Quand u n t r o u p e a u est a t t aqué , il se r ange en 
cerc le , au cen t re d u q u e l se t rouven t les veaux. Les 
vieux buffles suppor t en t fac i lement de g randes 
b lessures . S p a r m a n n en a t te igni t u n au genou : 
il t o m b a , mais se releva b ien tô t , c o u r u t dans la 
forêt qu'i l fit r e t en t i r d e ses g é m i s s e m e n t s et ne 
m o u r u t qu ' au bou t d 'un cer ta in t e m p s . 

Le buffle d e l à Cafrerie a ime à se vau t re r dans 
la vase et reste souven t des h e u r e s ent ières dans 
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l 'eau. A l 'aide de ses cornes fortes et solides, il 

peut péné t r e r dans les fourrés les plus épais , se 

frayer u n c h e m i n là où ne passent que l 'é lé

p h a n t , le rh inocé ros et l ' h i p p o p o t a m e . A u x 

bords du Nil Bien, il sui t d 'o rd ina i re les c h e 

mins qu ' on t frayés les é l éphan t s au mil ieu des 

forêts. 

Que lques a u t e u r s c ro ient que le buffle de la 

Cafrerie ne voit pas b ien devan t lu i . Il arr ive sou

vent q u ' à u n e faible d i s tance , des gens passent 

d i r ec t emen t devant le buffle, sans en ê t re vus ; 

mais se mont ren t - i l s de côté , ils en sont a p e r ç u s et 

ont alors à se garer d 'une a t t aque . Le buffle, dans 

sa r age , se préc ip i te sur des pe r sonnes tou t à fait 

inoffensives ; aussi est il , pour l 'Africain, le voi

sin le plus t e r r ib le . H fond c o m m e la t e m p ê t e su r 

sa v ic t ime , la t r a n s p e r c e de ses co rnes , la j e t t e 

en l 'a ir , la foule aux p ieds , lui fracasse les os . 

Dans tou t le sud de l 'Afr ique, il n 'es t pas r a r e 

de r e n c o n t r e r dans c h a q u e village ma in t e s fa

milles auxquel les le buffle a tué que lque m e m 

bre . C'est avec raison q u e les Cafres voient dans 

Yinyati ou insumba, c o m m e ils l ' appel lent , la 

plus te r r ib le de tou tes les c r é a t u r e s . 

Le capi ta ine Drayson a d o n n é la mei l leure 

descr ip t ion c o n n u e de cet an ima l . 

« La peau d u buffle, dit-il , est si épaisse q u ' u n e 

bal le ne la t raverse pas, à mo ins qu ' on ne t i re 

de t rès-près . Le buffle est u n an imal cu r i eux , 

a rdent à la vengeance , rusé et m é c h a n t . I I est so

c iab le ; mais , à l ' époque du r u t , les t au reaux se 

l ivrent des comba t s v i o l e n t s , les j e u n e s chas

sent du mi l ieu d 'eux les mâles les plus v ieux , qui 

s 'é loignent et vivent en t re eux dans la so l i tude . 

Ces solitaires sont les individus les p lus t e r r i 

bles. Tand i s q u e tous les au t res buffles, à moins 

qu ' i ls n ' a i en t été blessés par lu i , ou qu ' i ls n e se 

t r o u v e n t dans u n accès de mauva ise h u m e u r , 

fuient devant l ' h o m m e , ces vieux mâles , sans 

provocat ion a u c u n e , fondent sur le chasseu r . 

« On r encon t r e assez souvent dans les s teppes 

de g rands t r oupeaux de buffles; ils se t i e n n e n t 

cependan t de préférence dans la forêt . Ils y sui

vent les chemins des é l éphan t s et des rh inocé ros , 

ou se frayent à eux-mêmes u n e voie à t ravers les 

fourrés . Le soir , la n u i t , le m a t i n de b o n n e 

heu re , ils p a r c o u r e n t la con t rée en poussant des 

mug i s semen t s ; quand le soleil s 'est levé, ou q u e 

l 'orage a p p r o c h e , ils se re t i r en t dans les ravins 

et les fourrés , s'y t i e n n e n t cachés et se r epo

sent à l ' ombre . 

« La piste du buffle r e s semble à celle du 

bœuf ; les sabots du vieux buffle sont t rès-écar-

tés , ceux du j e u n e , a u cont ra i re , t rô s - r appro -

chés. La piste de la femelle est plus longue , 

plus é t ro i te , p lus faible que celle du mâ le . Le 

chasseur sui t ces a n i m a u x q u a n d , le soir , ils se 

r enden t en p la ine . La nui t , ils e r r e n t h o r s des bois, 

où ils r e t o u r n e n t le j o u r ; on peu t d o n c suivre 

leurs t races hors de la forêt et les approcher 

de t rès -près . Le chasseur est avert i de ce m o m e n t 

en voyant des t races tou tes récen tes ; il faut 

a lors a t t e n d r e j u s q u ' à ce que l ' an imal trahisse 

sa p résence pa r q u e l q u e b ru i t ; ca r il a l 'habi

t ude de se t o u r n e r et de se r e t o u r n e r longtemps 

avan t de se c o u c h e r p o u r se reposer . 

« Je connais u n Cafre qui expé r imen ta l u i -

m ê m e la force e t la ruse du buffle. É t an t en 

chasse , dans la forêt , il r e n c o n t r a u n vieux so

li taire et le blessa . Le buffle pr i t la fuite. Le 

Cafre, c royant l 'avoir blessé mor t e l l emen t , le 

suivit, sans p r e n d r e a u c u n e m e s u r e de p r u d e n c e . 

Le buffle est m é c h a n t de son n a t u r e l ; mais 

b lessé , il est fur ieux, aussi ne do i t -on l 'appro

cher qu 'avec p r é c a u t i o n . Le Cafre avait fait en

viron une cen ta ine de pas , et examina i t soigneu

semen t la p is te , q u a n d , tout à c o u p , il en tend 

du b ru i t de r r iè re lu i , et reçoi t en m ê m e t emps 

un choc te r r ib le qu i le fait voler dans les a i rs . 

H e u r e u s e m e n t p o u r lui , il t o m b a sur des b r a n 

ches é t r o i t e m e n t ent re lacées , ce qui le sauva. Le 

buffle, c o n v a i n c u q u e s a v i c t i m e l u i a v a i t é c h a p p é , 

d i sparu t dans la fo rê t . Le Cafre avait deux ou 

trois côtes cassées ; il se t r a îna p é n i b l e m e n t j u s 

que chez lui, et a b a n d o n n a p o u r tou jours la 

chasse au buffle. 

« U n chasseur r e n o m m é de Natal, du n o m de 

K i r k m a n n , m e r acon ta q u ' u n j o u r il avait blessé 

un buffle et allait l ' achever , q u a n d l 'animal 

poussa u n cri de dou leu r . D 'ord ina i re , le buffle 

res te s i lencieux, m ê m e q u a n d il est blessé ; mais 

ce cri é ta i t u n s ignal : il fut par fa i tement compr i s 

du t r o u p e a u , car aussi tôt les buffles cessèrent de 

fuir et v in ren t au secours de leur compagnon 

blessé. K i r k m a n n j e t a son fusil et cou ru t vers un 

bouque t d ' a rbres , dont h e u r e u s e m e n t les b r a n 

ches infér ieures é ta ient assez basses. Il était hors 

d ' a t t e in te lorsque le t r oupeau fur ieux arriva au 

pied de l ' a rbre et l ' en toura . Mais, voyant leurs 

efforts vains , les buffles se r e t i r è ren t . » 

Livingstone vit dans le sud de l 'Afrique un 

grand n o m b r e de t r oupeaux de buffles, p lus ieurs 

de so ixante tê tes . Ils avaient avec eux un ami , 

l 'oiseau des buffles ( t e z t o r e r y t h ' o r h y n c h o s ) qui 

se t i en t tou jours a u p r è s d 'eux, les délivre de leur 

v e r m i n e , et qui , en s 'envolant tout à coup , les 

aver t i t de l ' approche d 'un danger . Tel est aussi, 

d a n s le no rd de l 'Afrique, u n peti t h é r o n à n lu-
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mage d 'un blanc éc la tan t (ardeola bubulcus) sur 

lequel je rev iendra i . 

. Gordon C u m m i n g vit des t r o u p e a u x de 6 à 800 

buffles; ils fuyaient devant des h o m m e s a r m é s . 

Les v ieux mâles seuls é ta ient m é c h a n t s ; ils se 

précipi ta ient sur le chasseur et le m i r e n t p lu 

sieurs fois en d a n g e r de m o r t , lui et ses c o m p a 

gnons . 

Au bord du lac Tsad , un buffle blessé fondit 

sur les gens d 'Edouard Vogel, en blessa u n dan

ge reusemen t et tua deux chevaux. Un a u t r e se 

trouva par ha sa rd au mil ieu d 'une ca ravane ; pour 

s 'échapper , il renversa u n c h a m e a u e t le blessa 

si g r ièvement qu ' i l fallut l ' aba t t re . 

On t rouve des faits parei ls dans les réci ts de 

tous ceux des voyageurs qui ont eu affaire à ces 

terr ibles a n i m a u x . 

C a p t i v i t é . — Mon ami T h . de Heugl in , le 

chef de l ' expédi t ion scientif ique dans l 'Afrique 

cent ra le , r a p p o r t a le p r e m i e r buffle de Cafrerie 

vivant en E u r o p e . Il l 'avait r eçu dans le sud du 

Kordofahn d 'Arabes de B a k h a r a , de tous les n o 

mades , les plus cou rageux et les me i l l eu r s chas 

seurs . Une t roupe de j eunes hé ros , c o m m e ils se 

n o m m e n t , avait d ispersé u n t r o u p e a u de buffles, 

t ué u n e vache , enlevé son veau, q u ' u n e vache 

allaita j u s q u ' à ce qu ' i l fût adul te . L e j e u n e 

an imal avait dépouil lé son na tu r e l sauvage ; et 

à son arr ivée en E u r o p e , il étai t t e l l ement d o u x 

qu ' i l se laissait t ouche r n o n - s e u l e m e n t pa r Heu

glin, mais encore par des é t rangers , p a r F i t z i n g e r 

et pa r moi . Il vit encore p r o b a b l e m e n t au Ja rd in 

zoologique de Schcenbrunn . 

Casanova a m e n a en E u r o p e un au t r e buffle de 

la m ê m e espèce, p rovenan t du pays de B a r k a l a ; 

il étai t aussi t rès -pr ivé . 

LE BUFFLE A R M — BUBALUS ARNl. 

Der Ami. 

Le buffle de la Cafrerie n 'est pas la souche d u 

buffle domes t ique que l 'on t rouve en Hongr ie et 

en Italie ; celui-ci vient p lu tô t de l ' Inde, ma i s on 

ne sait encore de laquel le des espèces de buffles 

sauvages qui vivent encore au jourd 'hu i dans cel te 

par t ie du m o n d e . 

C a r a c t è r e s . — L ' u n e d 'el les, l'ami, est le géant 

de la famille. Il a 2 m , 3 0 de h a u t e u r à l 'épaule , 

et de 3 mèt res à 3 m , 4 3 de longueur du m u s e a u 

à la naissance de la q u e u e . On conserve au Br i -

tish Muséum une pai re de cornes qui ont 2 m è 

tres d ' envergure . Elles sont t r iangula i res , r u 

gueuses , droi tes dans leur p r e m i e r t iers , la pointe 

seule é tant dir igée en dedans et en a r r i è r e ; l 'a-

n ima l les po r t e tou jours prêtes à l ' a t t aque . Le 

corps est recouver t de poils l ongs . La couleur , 

c o m m e celle de tous les buffles, est un b run noi r . 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — On ne sait à peu près 

r ien des m œ u r s de cet a n i m a l . Il passe, avec le 

t ig re , p o u r l 'hab i tan t le p lu s te r r ib le des forêts 

v ierges de l ' Inde, et sa chasse est la plus d an g e 

r e u s e . W i l l i a m s o n r a c o n t e q u ' u n arni fur ieux se 

préc ip i ta su r un chasseu r qu i se croyai t en sû

re té sur le dos d 'un é léphan t , che rcha à soulever 

le colosse sur ses cornes , et il l 'aurai t g r i ève 

m e n t blessé, si un au t re chasseur n e l 'avait aba t tu 

à t e m p s d 'un coup de feu. 

C a p t i v i t é . — Quelque sauvage q u e soit l ' a m i , 

on a essayé de le d o m p t e r , et avec assez de suc 

cès. Dans les Indes , on voit b e a u c o u p de ces buf

fles, qui servent à l ' ag r icu l tu re e t c o m m e bêtes 

de sel le . 

LE BUFFLE BHAlï\ — BUBALUS BHAIN. 

Der Bhain. 

C a r a c t è r e s . — U n au t r e buffle, éga lement 

t r è s -peu c o n n u , est le bhain, qui se d is t ingue pa r 

sa tai l le plus faible et son pe lage moins fourni. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On en r en 

con t r e des t r o u p e a u x n o m b r e u x sur les rives sa

b lonneuses d u Gange. Ils n a g e n t dans le fleuve, 

se laissant aller au couran t ; ils sont parfois t rès -

dangereux p o u r les ba t eaux . Ils p longen t souvent , 

dé t achen t avec leurs cornes les p lantes a q u a t i 

ques et les m a n g e n t tout en c o n t i n u a n t à nage r . 

On t rouve çà et là quelques individus qu i sont 

apprivoisés . 

LE BUFFLE ORDINAIRE —BUBALUS VVLGAR1S. 

Der gemeine Eâffel, The Buffalo. 

C a r a c t è r e s . — Le buffle o rd ina i re , que b e a u 

coup n e rega rden t que c o m m e u n e variété de 

l ' ami , se t rouve dans l ' Inde à l 'é tat sauvage . 

Rien , dans sa s ta ture e t sa cou leur , ne le dis t in

gue d ' un buffle domes t ique . Il a le corps u n peu 

a l longé , a r rond i , le cou cou r t et épais , lissé, mais 

sans fanons ; la tête p lus cour te e t p lus large q u e 

celle du b œ u f ; le front g rand , le museau cour t , 

les j ambes de moyenne longueur , fortes, vigou

r e u s e s ; la q u e u e assez l o n g u e ; le gar ro t p r e s q u e 

élevé en forme de bosse ; le dos inc l iné ; la c roupe 

hau t e et r e t o m b a n t e ; la poi t r ine assez m i n c e , le 

ventre gros, les flancs r e n t r é s ; les yeux pet i ts , à 

expression sauvage et m é c h a n t e , les oreilles lon

gues et larges , à poils cour ls à la face ex te rne , 

po r t an t à leur face in te rne des touffes de poils 
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longs , disposés ho r i zon ta l emen t ; les cornes lon

gues , fortes, assez épaisses et l a rges à l eu r r a 

cine, pu i s aminc ies et t e r m i n é e s pa r u n e po in te 

ob tuse . T r è s - r a p p r o c h é e s à l eur base , ces cornes 

se d i r igent en bas e t en dehor s , pu is en h a u t e t 

en a r r i è r e ; à l eu r ex t r émi t é , elles se r e c o u r b e n t 

en h a u t , pu is en dedans e t en avan t , et for

m e n t ainsi u n t r i ang le ; leur dern ie r t iers seul est 

a r r o n d i . T o u t e leur sur face , dans leur p r e m i è r e 

moi t i é , por t e des rugos i tés t r ansve r sa l e s ; leur 

poin te e t l eur face, pos té r ieure sont lisses. Les 

sabots sont bombés-,, g r a n d s , larges. La femelle a 

q u a t r e t rayons , placés p re sque su r u n e l igne t rans

versa le . Les poils son t raves, rp ides , p r e s q u e 

soyeux 4· ceux des épaules^ de la pa r t i e a n t é r i e u r e 

d u c o u , d u front, , <1Q l a touffe t e rmina l e de la 

q u e u e , son t al longés. L ' a r r i è r e - t r a in , la c r o u p e , 

la po i t r i ne , le ven t r e , les cuisses et la p lu s g r a n d e 

p a r t i e des j a m b e s , sont p re sque en t i è remen t n u s . 

L ' a n i m a l est d ' u n gris no i r foncé ou n o i r ; les 

flancs sont r o u x , le fond de la peau est n o i r ; les 

poils t i ren t t a n t ô t sur le gris b l eu , t an tô t s u r le 

b r u n ou le r o u x . Il es t t rès - ra re de voir des indi

vidus b lancs ou t ache té s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce buffle 

a i m e b e a u c o u p l 'eau ; on le t rouve dans les bas -
fonds les plus m a r é c a g e u x , où il che rche sa 
n o u r r i t u r e au mil ieu des roseaux . Il se c o n t e n t e 
des fourrages les p lus mauva i s , dont ne veu len t 
pas les au t r e s a n i m a u x . 

Ses m o u v e m e n t s sont lourds , ma i s il les exé
cu t e avec énerg ie et les sou t i en t l ong temps . Il 
n a g e s u r t o u t à mervei l le . 

L 'ou ïe et l ' odora t sont ses sens les p lus pa r 
fai ts ; sa v u e est mauva i se , sa voix est u n sourd 
m u g i s s e m e n t . 

Il ne le cède à a u c u n a u t r e bovidé sauvage en 
fureur et en r a g e ; m ô m e captif, son na tu r e l ne 
s 'adouci t pas c o m p l è t e m e n t . 

C h a s s e . — D'après Stol tz , p o u r p r end re dans 
les Indes les buffles déjà v ieux, on en tou re u n 
cer ta in espace d ' u n e pal issade à laquel le on m é 
n a g e u n e e n t r é e . Cela fait, on dispose à par t i r 
de l ' en t rée , sur deux l ignes fo rman t u n ang le ,des 
h o m m e s q u i , g r impés sur des a rbres , t i e n n e n t 
dans leur m a i n des faisceaux de bois sec et font 
u n g rand h r u i t dès q u ' u n t r o u p e a u de buffles 
s 'engage a u mi l ieu d ' eux . Ces a n i m a u x , q u e ce 
b ru i t épouvan te , p é n è t r e n t dans l 'enclos , oùYin 
les p rend avec des lassos. Après leur avoir bandé 
les yeux e t b o u c h é les orei l les , on les fait travail
ler ou comba t t r e avec les t ig res . 
« C o m b a t s . — Le buffle est l ' ennemi né du 

t i g r e , et d 'o rd ina i re il sort va inqueur du c o m 

b a t . Wi l l i am Rice r acon t e que parfois des buffles 

adul tes sont a t t aqués par le t ig re , mais qu'ils 

savent pa r fa i t ement se défendre , et que sou

vent le carnass ie r s u c c o m b e . Un buffle est-il aux 

prises avec u n e n n e m i , les au t re s a r r iven t à son 

secours et m e t t e n t l ' ennemi en fuite. Les ber

gers m ê m e s , qu i ga rden t des buffles apprivoi

sés , t r aversen t t r a n q u i l l e m e n t et sans crainte les 

fourrés , à cheval sur u n de leurs an imaux . Rice 

vit u n j o u r des buffles sent i r le sang d 'un tigre 

qu i avait été t i r é , p r e n d r e la pis te , la suivre avec 

fureur , r enverse r les b u i s s o n s , fouiller le sol, 

ar r iver enfin à un tel état d 'exci ta t ion qu' i ls se 

l ivrèrent en t r e eux de te r r ib les c o m b a t s . 

Johnson racon te q u ' u n t ig re a t taqua le dernier 

h o m m e d ' u n e ca ravane . Un be rge r , qu i gardai t 

des buffles aux envi rons , a c c o u r u t à son se

cours et blessa le carnassier d 'un coup d e sabre . 

Celui-ci a b a n d o n n a sa p r e m i è r e vic t ime et fondit 

su r le be rge r ; mais les buffles, dès qu' i ls virent 

l eur ma î t r e en danger , se p réc ip i t è r en t sur le 

t igre , se le l ancè ren t m u t u e l l e m e n t à coups de 

cornes , c o m m e on lance u n e ba l le , et le t u è r e n t . 

Les pr inces indiens t i ren t avantage de cet te 

an imos i t é , et i n s t i t uen t des comba t s d ' an i 

m a u x , qui sont à leurs yeux le spectacle le plus 

noble et le p lus in té ressan t . Char les de Gôrtz 

décr i t u n de ces c o m b a t s , dans les t e r m e s sui

vants : 

« L ' e m p e r e u r de Solo étai t assis sur son t rône , 

env i ronné d 'une t r en ta ine de dames de la cour , 

de trois de ses f e m m e s , de ses p r inces , du gou

ve rneur hol landais , des g rands du r o y a u m e et 

de que lques E u r o p é e n s invités . Devant lui était 

u n e forte cage d 'environ o m è t r e s en h a u t e u r et 

en largeur , dans laquel le se t rouvai t u n buffle vi

goureux . Près de la cage étai t u n e caisse, renfer

m a n t u n t igre , qui en sort i t en poussant un 

g r o g n e m e n t t e r r ib l e , et qui fut sa lué par u n e 

m u s i q u e assourdissante . Ce t igre che rcha à évi

t e r les coups de corne du buffle, lui sauta p lu 

sieurs fois à la n u q u e et le blessa gr ièvement ; 

mais c h a q u e fois le buffle, le poussan t fortement 

con t re les paro i s de la cage , lui faisait lâcher 

pr ise . La cage était exprès é t ro i te , pour que le 

buffle pû t sort i r v ic tor ieux de la l u t t e ; car , pour 

les J apona i s , c e t an ima l est l eur e m b l è m e , tandis 

que le tigre r ep résen te les E u r o p é e n s . Une fois, 

un gouve rneu r fit cons t ru i r e u n e g rande cage ; 

le m ô m e jou r u n t igre y tua t rois buffles; mais 

les Japona is le pend i r en t . Cette fois le buffle tua 

le t igre e t en blessa u n au t re dange reusemen t . » 

D o m e s t i c i t é . — On ne sait pas c o m m e n t le 

buffle domes t i que s'est r é p a n d u dans les con-
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trées où on le t rouve . On ne peut nier qu ' i l ne 

soit or ig inai re de l ' Inde , quo iqu 'on ne l 'y r e n 

cont re plus à l 'é ta t sauvage. P r o b a b l e m e n t il 

arriva en Perse à la suite des g randes a rmées 

ou des peuplades envahissantes . Les compagnons 

d 'Alexandre le Grand le r e n c o n t r è r e n t dans ce 

pays. P lus ta rd , les m a h o m é t a n s l ' acc l imatèren t 

en Syrie e t en Egypte, et il a p p a r u t en Italie 

en 596, sous le gouve rnemen t d'Agilulf. A l'o

r ig ine , il n 'y a dû se mul t ip l ie r q u e t rès - len te

m e n t ; Gilibald, qui au c o m m e n c e m e n t du dix-

hu i l i ème siècle p a r c o u r u t la Sicile et l ' I tal ie , n 'y 

connaissait pas le buffle d o m e s t i q u e , e t il fut 
très-surpi ' is q u a n d il le vit p o u r la p r e m i è r e fois 

aux bords du J o u r d a i n . A u j o u r d ' h u i , on le 

t rouve dans l 'H indous t an , dans l 'Afghanis tan, 

en Pe r se , en A r m é n i e , en Syr ie , en Pa les t ine , 

j u s q u ' à la m e r Noire et à la m e r Caspienne, en 

T u r q u i e , en Grèce , dans le bas D a n u b e , en Italie 

et en Egypte, mais point en Nubie . 

TînnHM 

Il se plaî t s u r t o u t dans les rég ions chaudes , 
m a r é c a g e u s e s . Le Delta du Nil est p o u r lui un 
pa rad i s , et il se t r ouve t rès-bien dans les mara i s 
Pon t ins , c o m m e dans les m a r a i s de la Calabre, 
de l 'Apul ie , dans la M a r e m m e et dans les p r in 
c ipautés D a n u b i e n n e s . En I ta l i e , c 'es t p r e s q u e 
le seul an ima l domes t ique qu i vive dans les m a 
ra i s ; il y est u n auxi l ia i re des plus ut i les pour la 
cu l tu re du riz. 

Il es t c o m m u n d a n s t ou t e la basse Egypte, 
avec la chèvre , et c'est le seul a n i m a l domes t i 
que qu i donne du lait et du b e u r r e . Dans chaque 
village de la basse Egypte et dans u n grand n o m 
bre de ceux de la h a u t e Egypte, on t r ouve au 
mil ieu des maisons u n grand é t a n g , qu i n ' r s t 
en q u e l q u e sorte que la ba ignoi re des buffles. 
On voit, en effet, ces a n i m a u x enfoncés dans l 'eau 
j u s q u ' a u cou , plus souven t qu ' au p â t u r a g e . L'i
n o n d a t i o n est pour eux un t e m p s de pla is i r . Ils 
nagen t dans les c h a m p s s u b m e r g é s , m a n g e n t 
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l ' he rbe des d igues , se r éun i s sen t en t r o u p e a u x 

n o m b r e u x , se j o u e n t dans l ' eau , e t ne r e v i e n 

nen t à leur écur i e q u e q u a n d le lait gênan t les 

vaches elles ép rouven t le besoin d ' ê t r e t r a i t e s ; 

les mâles les suivent a lors . C'est u n spectac le 

supe rbe que de voir u n t r o u p e a u d e buffles t r a 

verser u n large fleuve à la n a g e . Les be rge r s , la 

p lupar t j e u n e s ga rçons de h u i t à douze a n s , son t 

assis sur l eu r dos , e t se laissent po r t e r sans 

c ra in te a u mil ieu des flots ag i t és . 

On ne p e u t assez a d m i r e r l ' hab i l e té avec 

laquel le n a g e n t les buffles. L ' e a u semble ê t re 

l eur vér i table é l é m e n t ; ils j o u e n t , p l o n g e n t , se 

c o u c h e n t sur le cô té , à d e m i s u r le d o s , se lais

sent en t ra îne r par le c o u r a n t sans r e m u e r les 

m e m b r e s , ou t r ave r sen t le c o u r a n t . Ils passent 

au moins six ou h u i t h e u r e s c h a q u e j o u r d a n s 

l ' eau. Us s ' é t enden t , et r u m i n e n t t ou t à l eur a ise . 

L e buffle devient t r è s - i n q u i e t et m ê m e m é 

c h a n t , s'il est pr ivé d 'eau p e n d a n t l ong temps . 

Il se t rouve moins b ien dans les flaques r empl ie s 

de vase q u e dans u n é t a n g p ro fond ou dans 1er 

eaux p lus fraîches d ' u n fleuve. Auss i , en E g y p t e , 

vo i t -on souvent , en é t é , les buffles au galop (al lure 

qu ' i l s ne p r e n n e n t que q u a n d ils sont en fureur) , 

a l ler se p r éc ip i t e r d a n s les ondes du Nil. Aux 

Indes et en I ta l ie , ce t te pass ion des buffles p o u r 

l 'eau a déjà coû té la vie à p lus d 'une pe r sonne : 

on a vu des a t te lages de ces a n i m a u x se j e t e r 

d a n s u n c o u r a n t , et y d i spara î t r e avec la vo i tu re . 

S u r la t e r r e f e rme , le buffle est p lus ma lad ro i t 

q u e dans l ' eau. Sa m a r c h e est l ou rde , sa course , 

q u o i q u e assez r ap ide , est p é n i b l e . Lorsqu ' i l est 

fur ieux, o u qu ' i l c h e r c h e de l 'eau, il p r e n d le 

ga lop , si l 'on p e u t dés igner de ce n o m une suc 

cession de sauts lourds e t ma lad ro i t s . Il n e p e u t 

c o n t i n u e r ce t t e a l lure au delà de cent o u deux 

cen ts p a s ; après cet effort, il se r e m e t au t ro t , et 

f ina lement au pas . 

Le buffle domes t i que est effrayant au p r e m i e r 

aspec t , son ex té r ieur resp i re u n e fierté i n d o m p 

tab le et sauvage . La m é c h a n c e t é bri l le dans ses 

yeux . Mais b ientô t on ne t a r d e pas à se convain

c re q u e l 'on se t r o m p e en j u g e a n t sur l ' appa

r e n c e . E n Egyp te , au m o i n s , le buffle est t rès -

d o u x ; on peu t , sans a u c u n e c ra in te , le d o n n e r 

à ga rde r à de j eunes enfants . P lus de vingt fois 

j ' a i vu de pet i tes filles, à cheval sur le dos d ' un 

buffle, assises s u r un filet r empl i de trèfle, et 

chas san t ces a n i m a u x devant elles avec u n b â 

ton , t r ave r san t m ê m e les fossés et les bras du 

Nil ; j a m a i s j e n 'ai e n t e n d u pa r l e r d 'un accident . 

Le buffle est p a r f a i t e m e n t indifférent pour 

tout , sauf pour l 'eau, p o u r sa n o u r r i t u r e , et peut -

ê t re p o u r son pet i t n o u v e a u - n é . Il se soumet à 

ce qu ' i l n e p e u t év i t e r ; il t ra îne la c h a r r u e , les 

cha r io t s , se laisse c o n d u i r e aux c h a m p s , rame

n e r à la m a i s o n ; il n e d e m a n d e que de l'eau 

p o u r s'y b a i g n e r p e n d a n t p lus ieurs heu re s . On 

emplo ie g é n é r a l e m e n t le buffle c o m m e bête de 

s o m m e ou de selle q u a n d il s 'agit de traverser le 

Nil . On s 'en se r t t rès-peu p o u r l ' agr icul ture , et 

s e u l e m e n t q u a n d il passe par l ' idée d 'un fellah de 

faire t r a îne r sa c h a r r u e pa r u n c h a m e a u . Ce no

b l e a n i m a l , don t j ' a i p lu s h a u t chan té les louan

ges , n e voit dans un pare i l t ravail q u ' u n e insulte 

et u n d é s h o n n e u r ; il c h e r c h e par tous les 

m o y e n s possibles à t é m o i g n e r son méco n t en t e 

m e n t . Le buffle, dans ces cas , convient parfaite

m e n t . Il m a r c h e toujours du m ê m e pas t ran

quil le ; q u e le c h a m e a u s'agite ou non , qu' i l 

veuille le su ivre ou s ' é chappe r , il lui rés is te avec 

une telle force q u e celui-ci , bon gré , m a l gré , est 

obl igé de se s o u m e t t r e à sa t â c h e . 

La p lus g r a n d e vertu du buffle est sa sobriété 

sans exemple . Le c h a m e a u , q u ' o n regarde , 

sous ce r a p p o r t , c o m m e le m o d è l e de tous les 

a n i m a u x ; l ' âne , p o u r qui u n c h a r d o n est u n ré

gal , ne lui sont pas supér i eu r s à ce t égard . 

Il n e t o u c h e pas aux p lan tes s u c c u l e n t e s , 

q u ' a i m e n t les au t r e s b œ u f s ; il r e c h e r c h e les 

végé taux les plus secs , les p lus d u r s , les m o i n s 

s avoureux . Un buffle s 'est repu à son gré pen

dan t t o u t l 'été ; de r e t o u r à son é c u r i e , il laisse 

de côté l ' he rbe , le trèfle, p o u r u n e n o u r r i t u r e 

p lus s imple e n c o r e . Il m a n g e avec délices des 

p lantes m a r é c a g e u s e s de tou te espèce , des r o 

seaux, des j oncs , que les au t res herb ivores d é 

da ignent . E t il sait ut i l iser cet te m a i g r e p â t u r e , 

car il fourni t u n lait t r è s -c rémeux , t r è s - a r o m a 

t ique , avec leque l on fait d u b e u r r e en quan t i t é . 

Les Égyp t i ens r e g a r d e n t le djamouhs c o m m e leur 

an ima l domes t ique le p lus u t i le , e t cer tes avec 

ra ison. 

Le buffle se r end désagréab le pa r sa g r a n d e 

m a l p r o p r e t é . Souven t , à le voir, on di ra i t un 

sangl ier qu i s'est v a u t r é dans la fange ; il a d'ail

leurs les m ô m e s goûts q u e ce d e r n i e r . Qu'il soit 

couver t d 'une épaisse couche de vase, ou qu'il 

soit lavé et ne t toyé par un long ba in dans les 

eaux d u Nil, peu lui i m p o r t e . 

On lui r e p r o c h e aussi de voir parfois dans les 

é t endards rouges du p r o p h è t e un objet qui ex

cite sa fureur ; il se préc ip i te alors sur ces dra

peaux sacrés . Les T u r c s c royan ts le r ega rden t 

c o m m e un an imal m a u d i t , qu i mépr i s e les lois 

d u T r è s - H a u t . Les Égypt iens , pa r con t re , lui 

p a r d o n n e n t en faveur des services qu ' i l r e n d . 
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Les T o u d a s , p e u p l a d e ind ienne qu i hab i l e les 

h a u t e u r s des Ni lgerr ies , et qu i diffèrent no tab le - j 
m e n t des H i n d o u s par leurs m œ u r s et leurs 

c royances , se font du buffle u n e au t r e idée q u e 

les T u r c s . Us lui acco rden t p resque les h o n n e u r s 

divins. Us en en t r e t i ennen t des t r oupeaux n o m 

breux, appa r t enan t aux plus belles races , e t les 

t iennent p o u r les a n i m a u x domes t iques les p lus 

ut i les . Ils en offrent le lait à leurs d ieux ; des 

t roupeaux ent ie rs sont consacrés aux t e m 

ples et nour r i s dans les pâ tu rages sacrés . Us 

n 'es t iment , pa r con t r e , n u l l e m e n t le zébu , qui 

est en grand h o n n e u r dans tou t le reste de l ' Inde . 

D'après ce peup le , le veau du buffle est le bouc 

émissai re , de m ê m e que dans le langage symbo

lique des ch ré t i ens l ' agneau se cha rge des p é 

chés. L 'opinion des T o u d a s diffère c e p e n d a n t un 

peu de la croyance c h r é t i e n n e . Quand un h o m m e 

m e u r t , on i m m o l e u n buffle m â l e a d u l t e , p o u r 

qu'i l a c c o m p a g n e dans l ' au t r e m o n d e l ' âme du 

T o u d a et se cha rge du fardeau de ses péchés ; le 

veau, par c o n t r e , doit po r t e r les péchés de toute 

la c o m m u n a u t é . En o u t r e , les T o u d a s se servent 

du buffle p e n d a n t sa v i e ; ils le c h a r g e n t de 

lourds fardeaux, p o u r le p r é p a r e r p e u t - ê t r e à 

por te r le poids encore plus lourd de leurs péchés . 

Le buffle est s i lencieux. Q u a n d il repose dans 

l 'eau, q u a n d il paî t ou q u a n d il t ravai l le , il n ' ou 

vre m ê m e pas la b o u c h e . On n ' e n t e n d la voix 

que des vaches n o u r r i c e s ou des t a u r e a u x fu

r ieux . Cette voix consiste en u n fort mugisse 

men t , t r è s -désagréab le , qu i t i en t à la fois de ce

lui du bœuf et du g r o g n e m e n t du c o c h o n . 

Dans le Nord, les buffles a b a n d o n n é s à eux-

m ê m e s , s ' accoup len t au p r i n t e m p s , en avril ou 

en m a i . La femelle m e t bas dix mois p lus t a rd . 

Le veau est t rès - la id ; sa m è r e lui t é m o i g n e u n e 

grande tendresse , et , en cas de danger , le défend 

v igoureusemen t . A q u a t r e ou cinq ans il est 

adu l te . Il vil j u s q u ' à d ix -hu i t ou vingt ans . 

Le buffle s 'accouple sans g rande difficulté 

avec le zébu , mais très-difficilement avec la va

che domes t i que . Ces c ro i sements n ' o n t a m e n é 

jusqu ' ic i a u c u n r é su l t a t ; le fœtus, à la na issance , 

est t e l l ement g rand , qu ' i l est t ué a u m o m e n t de 

l 'expuls ion ou q u e la m è r e s u c c o m b e en lui 

d o n n a n t le j o u r . 

Ce n 'es t q u e dans les Indes et p e u t - ê t r e en 

Perse , que le buffle r e n c o n t r e des ennemis qui 

lui soient nuis ib les . Il est r a r e q u e dans les ré

gions d a n u b i e n n e s u n e m e u t e de loups a t t aque 

u n buffle. Du res te , p o u r q u e celui-ci s u c c o m b e 

dans la lu t te , il faut qu ' i l soit épu i sé , affaibli par 

que lque cause . Un buffle excité est u n adver

saire t e r r ib le pour le l o u p . Mais , dans les I ndes , 

le buffle a u n e n n e m i r e d o u t a b l e dans le t ig re , 

auque l il fourni t u n e b o n n e par t ie de ses r e p a s ; 

cependan t un t roupeau de buffles m e t le t igre 

en fuite : les b e r g e r s , du moins , se r e g a r d e n t 

c o m m e en sûre té quand ils t r ave r sen t sur le 

dos de leurs buffles les forêts infestées pa r ces 

carnass ie r s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le buffle est r e la t ive 

m e n t plus u t i le que le b œ u f ; il n ' a , en effet, 

besoin d ' aucun so in , et il se rassasie de p lan tes 

que déda ignen t tous les au t re s a n i m a u x d o m e s 

t i q u e s . Il est t r ès -u t i l e s u r t o u t dans les pays 

m a r é c a g e u x ; il r en d de grands services à l 'agr i 

cu l tu re , ca r il r e m p l a c e pa r la force ce qui lui 

m a n q u e en in te l l igence . 

La v iande d u buffle adu l t e est d u r e e t exha le 

une o d e u r de m u s c désagréab le . Celle du veau 

est pa r tou t e s t imée . La graisse est t rès -bonne 

et a u t a n t pr i sée q u e celle du p o r c . Sa peau est 

for te , épaisse et donne u n beau cu i r ; ses cornes 

e n t r e n t dans la fabricat ion de divers us tens i les . 

L E B U F F L E K Ë R A B A U — BUBALUS KERABAV. 

Der Kerabiu. 

C a r a c t è r e s . — Le ké rabau [fiij. 307) n 'es t bien 

connu que depuis que lques années . Sa taille égale 

celle des plus g randes espèces d u genre ; ses cor

nes s u r t o u t a t t e ignen t des d imens ions é n o r m e s . 

Ses poils cour ts , r o ides , r a r e s , laissent p a r t o u t 

voir la p e a u ; ceux du cou , du s o m m e t de la tê le 

et de la par t i e a n t é r i e u r e des m e m b r e s , seuls , 

sont u n peu plus se r rés ; ils fo rmen t u n e touffe 

e n t r e les c o r n e s . La peau est d 'un gris b l euâ t re 

clair , excepté à la surface i n t é r i e u r e des cuis

ses, à l 'a ine, où elle est c o u l e u r de cha i r , et aux 

pieds , où elle est b l a n c h e ; les 'poi l s on t la m ê m e 

cou leur sur tou t e l eu r é t e n d u e . Un ké rabau de 

m o y e n n e taille a plus de 2 m è t r e s de long, non 

compr is la q u e u e , qui m e s u r e 66 cent . ; sa h a u 

t e u r , au gar ro t , est de l m , 4 S ; la c roupe est u n 

peu p lus élevée, ses cornes on t i n , 6 5 de long . 

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

an ima l à l 'é ta t sauvage et à l 'é tat d o m e s t i q u e 

dans les îles des Indes or ienta les et dans les îles 

de la S o n d e , à Ceylan, à Bornéo , à S u m a t r a , à 

Java, à T i m o r , aux Moluques , aux Phi l ipp ines 

et a u x Mar i annes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce buffle a 

t ou t à fait les m œ u r s e t le g e n r e de vie de ses 

congénères . 11 passe p o u r un des a n i m a u x les 

p l u s te r r ib les de sa pa t r i e . Sa chasse est le p lus 

g rand explo t que puisse a c c o m p l i r u n h o m m e . 
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Fig. 308. Buffle des Célebes. 

D o m e s t i c i t é . — On se sert s u r t o u t des kéra-
baus domes t iques c o m m e de bûtes de selle. T a n t 
q u ' o n n e les emplo ie p a s , ils sont dans l ' eau. A 
Manil le, pa r exemple , on voit pa r tou t , a u t o u r 
des hab i t a t ions , des t r o u p e a u x ent iers de ces 
a n i m a u x n ' ayan t h o r s de l 'eau q u e le m u s e a u 
e t les co rnes . On les n o u r r i t dans u n e ence in te 
d e b a m b o u s . Chose cu r i euse , j a m a i s ils ne son t 
a t t a q u é s pa r les crocodi les qui m a n g e n t tous 
les au t re s m a m m i f è r e s , m ê m e le zébu et le 
cheva l . 

P e n d a n t la saison des p lu ies , ils son t t o u t à fait 
indispensables aux ind igènes ; sans l e u r s ecour s , 
c e u x - c i n e p o u r r a i e n t passer pa r les c h e m i n s 
d é t r e m p é s . On m e t les fardeaux su r u n e sor te de 
t r a îneau , e t on y at tel le le buffle; le c o n d u c t e u r 
s'assied su r le dos de l ' an imal et le dirige à v o 
lonté . 

Dans ces de rn ie r s t e m p s , on a vu p lus ieurs fois, 
en E u r o p e , des ké rabaus vivants . Il y en a actuel
l e m e n t dans les j a r d i n s zoologiques de H a m 
b o u r g , Cologne, Ber l in , A m s t e r d a m . A Cologne , 
ils se sont r ep rodu i t s , et m ê m e croisés avec des 
buffles o rd ina i res . 

L E B U F F L E D E S C E L E B E S . — B U I 1 A L U S C E L E B E N S I S . 

Dans le sous -gen re Bubalus se t rouve encore 
compr i se l 'espèce qu i const i tue l ' ant i lope à 
cornes aplat ies des Célèbes [fig. 308). Décri t p o u r 
la p remiè re fois par Quoy et Pau l Gaymard , ce t 

an ima l est appe lé , d a n s le pays d o n t il es t origi
n a i r e , vache des bois. 

La m é n a g e r i e du M u s é u m de Par i s a r eçu u n 
d e s e s a n i m a u x qu i exci te la cur ios i té du p u 
blic, non po in t pa rce qu ' i l p résen te des pa r t i cu 
lari tés r e m a r q u a b l e s , mais b ien p a r c e que c 'est 
la p r e m i è r e fois que le J a r d i n des p lan tes pos
sède vivant u n ant i lope de l'île Célèbes . 

Les na tura l i s tes p l acen t cet an ima l e n t r e l 'an
ti lope e t le buffle : il se vau t re dans la vase 
c o m m e le buffle et cou r t c o m m e u n e gaze l le . 

C a r a c t è r e s . — Il a des formes t r a p u e s , des 
j a m b e s cour t e s , u n pelage qu i p r é s e n t e diverses 
n u a n c e s t r è s - t r a n c h é e s ; en dessus , il est d 'un 
b r u n m a r r o n peu foncé, et p re sque gris en des
sous, su r tou t au n iveau de la rég ion abdomina l e . 
Ses cornes son t p la tes , t rès-espacées , droi tes et 
un p e u p lus longues q u e la tê te ; p e u d ivergen
tes ; elles se por t en t tou t à fait en a r r i è r e e t dans 
la d i rec t ion d u front : c o m m e chez les buffles, 
elles sont apla t ies i n t é r i e u r e m e n t à leurs deux 
tiers infér ieurs , de m a n i è r e à fo rmer u n b o r d 
i n v e r s e ; enfin, la pa r t i e aplat ie est i r régul iè re -
m e n t a n n e l é e ; le res te , au con t ra i re , est rond , et 
lisse u n p e u plus h a u t q u ' a u x chèvres . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'an t i lope 

est doux , fami l ie r ; il se laisse app roche r sans 

c ra in te et caresser . S e u l e m e n t il ne faut pas le 

t o u c h e r a la t ê t e , sans quo i , gare les cornes . 

L'anLilope des Célèbes est u n a n i m a l t r è s - r a re . 
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En effet, Londres seul , en E u r o p e , possédai t un 

de ces cu r i eux r u m i n a n t s . La ménage r i e du J a r 

din des plantes , c o m m e n o u s venons de le d i re , 

a reçu depuis peu ce nouvel h ô t e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Nous ne savons si la 

chair est bonne à m a n g e r , ma i s , s'il en est a ins i , 

nous croyons que cette espèce pour ra i t devenir 

faci lement d o m e s t i q u e , e t r end re peut-ôtre de 

très-grands services c o m m e bote a l imen ta i r e (1). 

L E S B I S O N S — BONASSUS. 

Die Wisents, The Bisons. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — La province 

de Grodno dans la L i thuan ie russe n 'a s u r u n e 

étendue de 1,730 l ieues car rées q u ' u n demi -mi l 

lion d 'hab i t an t s . C'est une g rande pla ine dépour 

vue de forêts, mais elle r en fe rme u n joyau par 

t iculier , la forêt de Bialowicza ou Bialowics; 

bien c o n n u e de tous les na tura l i s tes ; une vér i 

table forêt vierge du N o r d , q u i a 12 lieues d e l o n g et 

10 l ieues de la rge . Elle est là c o m m e u n e vér i table 

lie en tou rée de c h a m p s , de villages et de landes 

dégarn ies d 'a rbres . Dans l ' in té r ieur de la forêt 

ne se t rouven t q u e que lques hab i t a t ions , où 

vivent non des paysans , mais des b û c h e r o n s . Au 

mil ieu de la forêt est le village de Bialowicza . II 

ne se compose q u e de que lques cabanes en bois 

et d ' un pavillon de chasse , éga l emen t en bois , 

que û t bât i r Augus te III , roi de Po logne et é lec

teur de Saxe ; il n ' e s t hab i té q u e par des pe r son 

nes des t inées à ga rde r e t p ro tége r m o i n s la 

forêt q u e le gibier qu i s'y t r o u v e . 

T o u t e la forêt est divisée en douze d é p a r t e 

m e n t s , séparés p a r des haies t r è s - l a rges et droi 

tes. Chacun de ces d é p a r t e m e n t s es t subdivisé à 

son t o u r . A la tête de c h a c u n se t rouve un fores

t ier-chef, qui a sous ses ordres p lus ieurs subor 

donnés . Un forestier généra l hab i te à Bialowicza. 

Dans cet te forêt , l ' h o m m e n ' a pas encore m a r 

qué son e m p r e i n t e . Les q u a t r e c inqu ièmes envi

ron en sont couver ts d 'épines , la seule essence 

(¡111 se r e n c o n t r e sur u n e g r a n d e é t e n d u e ; dans 

les endro i t s p lu s h u m i d e s se t rouven t des p ins , 

des chênes , des t i l leuls , des bou leaux , des au l 

nes, des peup l i e r s et des s; u les . Tous ces a rb res 

a t t e ignen t là un âge t r è s -avancé , u n e h a u t e u r 

prodigieuse , u n e force s u r p r e n a n t e . La na tu re y 

est a b a n d o n n é e à e l l e - m ê m e ; la forêt a encore 

le m ê m e type qu 'e l le avait il y a des siècles, il y 

a peu t - ê t r e des mil l iers d ' années . « Ici, dit u n 

(1) D. S. la Science pour tous. Pari?, 18G9, p. 81. 

a u l e u r , la t e m p ê t e a dé rac iné un arbre i m 

m e n s e ; là où il est t ombé , il m e u r t , il se d é c o m 

pose . Au-dessus de lui s 'é lèvent des mil l iers de 

j e u n e s t roncs q u e son o m b r e e m p ê c h a i t de p ros 

p é r e r ; ils s 'élèvent, ils c h e r c h e n t la l u m i è r e , l 'a ir , 

la l iber té . Chacun s'efforce, mais tous ne sont p a s 

égaux. Bien tô t q u e l q u e s - u n s l ' e m p o r t e n t ; ils 

é largissent leur c ime et étouffent leurs voisins 

p lus faibles, qu i res ten t en a r r i è re et s ' a t ro

ph i en t . Mais, eux auss i , à leur tour , ils a r r ive ron t 

à la vieillesse et à la d é c r é p i t u d e ; la t e m p ê t e les 

dé rac ine ra , e t sur leurs res tes r e c o m m e n c e r a la 

m ê m e l u t t e . 

« Hors des chemins q u e l 'on a percés p o u r la 

chasse , on ne p e u t p é n é t r e r d a n s la fo rê t ; là 

où les a rb res sont le plus écar tés , les buis

sons on t le plus g rand déve loppement . A d 'au

t res endro i t s , l è v e n t a r e n v e r s é d e s centaines d 'ar 

b r e s ; ils gisent t e l l emen t e m m ê l é s les uns dans 

les a u t r e s , que le gibier m ê m e a pe ine à s'y frayer 

un passage . De t e m p s à a u t r e on aperço i t u n e 

éclaircie . On se croit à la lisière de la forêt , ou 

près d ' u n vi l lage; on a p p r o c h e , et l 'on r econna î t 

que cet te c lair ière est due à un incend ie qu i a 
c o n s u m é u n e grande pa r t i e de la forêt, et con t re 

leque l l ' h o m m e n ' a r ien p u . Tous les h u i t ou dix 

ans , il éclate des incendies é n o r m e s ; mais p res 

q u e chaque j o u r il y en a de m o i n d r e i m p o r 

t a n c e , a 

Cer tes , l ' exploi ta t ion de cet te forêt suivant tou

tes les règles de la sc ience forest ière serai t t rès-

p roduc t ive p o u r la con t r ée et p o u r les caisses de 

l 'E ta t ; ma i s les chasseur s se ra ien t u n a n i m e s à la 

dép lo re r . La forêt de Bialowicza est, en effet, le 

refuge d ' a n i m a u x qui o n t d i spa ru de p a r t o u t 

a i l l eu rs . El le est encore hab i tée pa r l e p l u s g r a n d 

m a m m i f è r e du con t inen t e u r o p é e n , - p a r le b i son . 

Ce n ' es t p lus que dans ce coin de l 'Eu rope que vit 

cet animal r edou tab l e et v igoureux . Des lois 

r i gou reuse s l'y p ro tègen t . 

Il faut u n o rd re spécial de l ' empe reu r p o u r en 

t u e r u n . E t si depu i s p lus ieurs siècles les divers 

souvera ins de ce t t e c o n t r é e n ' ava ien t acco rdé à 

ces a n i m a u x t o u t e leur p ro tec t ion , le bison n e 

sera i t p lus u n a n i m a l e u r o p é e n . Tou tes les au t res 

espèces de gibier qui hab i t en t la forêt peuven t 

ê l re t irées par les forest iers ; ma i s la m o r t d 'un 

bison est t rès -sévèrement p u n i e . 

Autrefois , il n ' e n étai t pas ainsi . Cet an ima l 

se t rouvai t a lors dans p r e s q u e toute l 'Eu rope e t 

dans u n e g rande par t ie de l'Asie occ identa le . Au 

temps des Grecs, il é ta i t c o m m u n dans la Péon ie , 

c 'es t -à-di re en B u l g a r i e ; il se trouvai t dans t o u t e 

l 'Europe cent ra le et m ê m e dans le sud de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Suède . D'après les Niebelungen, Siegfried en t u a 

u n dans les Vosges. Ar is to te le nommebonassus 
et en d o n n e u n e descr ip t ion exacte . P l ine en 

parla sous le n o m de bison, et lui d o n n e p o u r 

pat r ie l 'Al lemagne. Ca lpurn ius le décr i t en 282 

après Jésus-Chr is t . 

Au sixième et au sep t ième siècle, les LegesAl-
lemannorum en font m e n t i o n . Au t emps de C h a r -

l e m a g n e , on le t rouvai t enco re dans le Harz e t 

dans le pays des Saxons . E n l 'an 1000, E k -

k e h a r d le cite c o m m e exis tant aux environs 

de Saint-Gall . E n 1373, il vivait encore en P o -

m é r a n i e ; dans le qu inz i ème siècle en P r u s s e ; 

dans le seizième, en L i t h u a n i e ; dans le d ix-sep

t i ème , dans la P rus se or ienta le , en t re Tilsit e t 

Laub ian , et d a n s le d ix -hu i tème en Transy lvan ie . 

Depuis cet te é p o q u e , on ne le t rouve p lus , com

me il a été di t , que dans la forêt de Bia lowicza . 

Le de rn ie r fut t u é , en P r u s s e , p a r u n b r aconn ie r , 

en 1753, au mépr i s d e l à p ro tec t ion dont il jou i s 

sait depuis long temps . 

Les rois et les nobles de Po logne et de Li thua

nie s 'occupèren t avec zèle de la conserva t ion de 

ces a n i m a u x . On en avait dans des parcs à Ostro-

lenka , à Varsovie , à Z a m o s k , e tc . Mais à m e s u r e 

que la cont rée se peup la i t , que les cu l tures s 'é ten

daient , cet te p ro tec t ion devenai t imposs ib le ; les 

forêts é ta ient écla i rc ies , et les bisons étaient de 

plus en plus refoulés . Ils c o n t i n u è r e n t à sé journer 

p e n d a n t u n certain t emps dans la L i t h u a n i e 

p russ i enne , sur tou t en t re Laub ian et Tilsit , où les 

forestiers en p r e n a i e n t soin, les nour r i ssa ien t , en 

hiver , sous u n h a n g a r ouver t . Très r a r e m e n t on 

en prenai t un , et l o r s q u e cela arr ivai t , c 'étai t 

p o u r l 'envoyer en cadeau à u n e cour é t r angère . 

Ainsi en 1717, on en d o n n a d e u x a u landgrave 

de Hesse-Cassel, au roi George d 'Angle te r re , et 

en 1738 à l ' impéra t r ice El isabeth de Russ ie . Mais 

au c o m m e n c e m e n t du d ix-hui t ième siècle u n e 

épizootie enleva la p l u p a r t de ces an imaux , et 

le dern ie r t o m b a enfin sous la balle d 'un b ra 

conn ie r . 

Les b isons de la forêt d e Bia lowicza a u r a i e n t 

eu sans aucun doute le m ê m e sort , si les rois de 

Pologne et , plus ta rd , les e m p e r e u r s de Russ ie , 

ne s 'étaient spéc ia lement occupés de l e u r con 

servation. A u j o u r d ' h u i , l e u r n o m b r e est assez 

cons idérable . D'après un d é n o m b r e m e n t fait en 

1829, il y avait 711 b isons , don t 633 adu l t e s ; 48 

veaux seu lemen t en é ta ient nés; l ' année suivante, 

il y en avait 7 2 2 ; en 1 8 3 1 , l eu r n o m b r e , à la sui te 

des t roubles de l 'État , étai t r edescendu à 657. A 

pa r t i r de cet te époque , les lois que l 'on rend i t 

furent encore nlus sévères e t . denu i s . ces an i 

m a u x se sont mul t ip l iés . Le pas teu r Hawai i les 

es t ime en 1853 à 1,543. 

Dans le Caucase , le bison n 'es t pas t rès - ra re ; 

aut refois , il s'y t rouva i t p r e s q u e p a r t o u t : c'est 

dans le Z a a d a n qu' i l est le plus c o m m u n . On 

en r e n c o n t r e encore dans l 'Asie cen t r a l e , aux 

bo rds du lac Koko-Nor . 

Avant de passer à la descr ip t ion de l 'espècp, 

je dois faire r e m a r q u e r , q u e , sous le n o m de b i 

son, j ' e n t e n d s par le r de l ' an imal que la p lupar t 

des a u t e u r s appe l l en t a u r o c h s . Le bovidé de la 

forêt de Bia lowicza a seul dro i t au n o m de b i 

son ; l ' au rochs , don t par len t les anc iens , était 

u n e t o u t a u t r e espèce . 

Q u a n d on lit avec a t t en t ion les ouvrages des 

na tu ra l i s t e s , on n e t a r d e pas à se conva inc re 

que deux espèces de bœufs sauvages hab i t a i en t 

autrefois cô te à côte en E u r o p e . Tous les a n 

ciens a u t e u r s les d i s t inguen t et n ' en confonden t 

pas les n o m s . S é n è q u e , P l i n e , Alber t le Grand, 

T h o m a s Can tapra tens i s , J e a n de Mar ignole , 

B a r t h é l é m y l 'Angla is , Paul Z idek , de H e r b e r -

stein, Gessner , les anc iennes lois a l l emandes , les 

t ra i tés de chasse , pa r l en t tous de deux bœufs 

sauvages e t les déc r iven t pa r fa i t ement . Nous 

avons encore le bison, nous voyons d ' ap rès lui 

que la descr ip t ion qu i en est donnée est exac te ; 

nous pouvons a d m e t t r e la m ê m e chose p o u r 

l ' au rochs , don t n o u s n 'avons p lus q u e les c r ânes 

fossiles. 

P l ine conna î t le bonassus ou b i s o n ; car on en 

a m e n a de vivants à R o m e p o u r les j e u x du c i r 

que , et il le d is t ingue de l ' au rochs ou urus. « Ils 

sont reconna issab les , d i t - i l , le p r e m i e r à sa r i 

che c r in i è re , le second à ses g randes co rnes . » 

César par le d 'un bœuf sauvage qu i se t rouve en 

German ie ; il r e s semble au b œ u f d o m e s t i q u e , 

mais il a des co rnes beaucoup p lus g randes , et 

la tai l le de l ' é l éphan t : « Sa chasse est fort en 

« h o n n e u r chez les Germains . » C'est l ' aurochs 

que César a en vue , et non le b i son . 

Les a u t e u r s pos té r ieurs sont encore plus p r é 

cis. L u c a s David d i t q u e le d u c Othon de B r u n s 

wick donna «aux F r è r e s , n en 1240, des au rochs et 

des bisons ; C ramer , que le p r ince "Wradislaw, 

en 1634, t u a , en P o m é r a n i e , un bison, qu i est plus 

es t imé q u e l ' a u r o c h s ; Math ias von Michow r a p 

por te qu ' i l existe dans les forêts de la L i thuan ie 

des a u r o c h s et des bœufs sauvages, q u e les h a 

b i tan ts appel len t thuri etiumbrones. Les vers des 

Niebelungen sont t rès-précis ; j ' e n ai par lé au su

je t de l 'élan (1). 

(1) Voy. Tome II, p. 472 
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Mais il existe auss i des dessins des deux es

pèces . L 'envoyé au t r i ch i en Herhe r s t e in (2) par le 

de deux bœufs sauvages et en d o n n e les dessins 

avec les n o m s des a n i m a u x . Sous la figure qui 

représente u n an imal r e s semb lan t au bœuf sont 

les mots suivants : u J e suis Yurus, q u e les Po lo

nais n o m m e n t tur, les Al l emands aurox, le vul

gaire bison. » Sous la seconde figure, où l 'on ne 

peut m é c o n n a î t r e le bison, sont ces mots : u J e 

suis le bison, q u e les Polonais appe l l en t suber, les 

Al lemands wysent, et le vulgaire urochs. » La des

cript ion qu ' i l en d o n n e est la su ivan te : 

« En Li thuan ie il y a, o u t r e les a n i m a u x qui 

se t rouven t en A l l e m a g n e , des bisons, des a u 

rochs , des é lans et des chevaux sauvages . Les 

bisons se n o m m e n t en l i thuan ien suber, en al le

mand aurox ou ox, n o m qui convien t à l 'au

rochs , lequel a t o u t à fait l ' appa rence d u bœuf, 

tandis que le bison est différent . Les bisons on t 

une cr in iè re de longs poils au cou et aux épau

les, u n e sor te de ba rbe a u m e n t o n , le poil à 

o d e u r de m u s c , la tête cour te , les yeux grands , 

br i l lan ts , m é c h a n t s , le front la rge , les cornes 

t e l l ement écar tées q u e t rois h o m m e s forts p e u 

vent s'y asseoir , ce q u e doit avoir fait le roi de 

Po logne S ig i smond . Le dos por te u n e sor te de 

bosse ; en avant et en a r r i è re , le corps est plus 

bas. L e u r chasse d e m a n d e b e a u c o u p de force 

et d 'act ivi té . On se cache de r r i è r e les a rb re s , on 

les fait poursu iv re par les ch iens , et on les t ue 

avec u n ép ieu , e tc . 

« Il n 'y a d ' au rochs q u e dans la Masovie ; on 

les appel le thur. Les A l l emands l eu r d o n n e n t le 

n o m d ' a u r o c h s , à t o r t , car ce sont des bœufs 

sauvages , n e différant des bœufs d o m e s t i q u e s 

que pa r ce qu ' i ls sont e n t i è r e m e n t no i r s , sauf 

une ra ie b l anche le long de l 'épine dorsa le . 11 

n 'es t pas en g rand n o m b r e , et dans b e a u c o u p 

d 'endroi ts on le t i en t et on le so igne c o m m e 

dans u n p a r c à a n i m a u x . On l 'accouple avec les 

vaches domes t iques , mais les pet i ts n e sont pas 

suppor tés par les au rochs dans leurs t r oupeaux , 

et les veaux qu ' i ls p rodu i sen t na issent mor t s . Les 

ce in tures de peau d ' aurochs sont t rès-es t imées , 

et sont por tées par les f emmes . La re ine de P o 

logne m ' e n donna deux , et la r e ine des R o m a i n s 

a b ien voulu en accepter u n e . » 

Gessner , de m ê m e , donne u n e descr ipt ion et 

u n dessin des deux an imaux . L ' u n d 'eux r e p r é 

sente év idemmen t no t re b ison, l ' au t re u n bœuf 

fort bas su r j a m b e s , sans bosse, à cornes p lus 

plus g randes et plus fortes. Yoici c o m m e n t il 

par le de ces a n i m a u x . 

(2) Herberstain, Busstand und Pulen, 

D U B I S Û N (Wisentstier). 

u De son apparence.—Les véri tables bisons n ' on t 

pas é té i n c o n n u s des anciens ; dans les t e m p s 

ac tue ls , on a pris que lques bœufs sauvages , d 'a

près lesquels a été faite cet te descr ip t ion . Les 

anciens disaient q u e le bison est laid, ho r r ib le , 

fo r tement poi lu , avec u n e cr in ière plus longue 

que celle du cheval e tavec une ba rbe ; en s o m m e , 

qu ' i l est laid et in forme ; tout cela se t rouve dans 

les a n i m a u x présents ; c 'est u n e espèce de bœuf 

sauvage g rand et laid; ses cornes sont écar tées 

l 'une de l ' au t re de deux bons p i e d s ; la cou leur 

est no i re . 

K De la manière et de la nature de ces animaux. 

— Ce bœuf est un an ima l m é c h a n t , effrayant au 

p r emie r aspec t . E n é té , son poil t o m b e , devient 

p lus cou r t et mo ins ser ré ; en h iver , il est plus 

long et plus épais . U m a n g e du foin, c o m m e les 

au t re s bœufs . 

« Où ces animaux se trouvent. — Ces bœufs 

sauvages se t rouven t en Esclavonie , en Hongr i e , 

en Russie et dans les au t re s pays du côté du 

Sep ten t r ion . Autrefois , on a dû en t rouver d a n s 

la forêt Noire . 

L E I / A T J U O C I I S (Auwcrochss ou Wristier). 

« De son apparence. — L ' a u r o c h s ressemble 

au t a u r e a u noir c o m m u n de chez nous ; il est 

plus g r a n d , e t ses cornes sont au t r e s . Autrefois 

on le chassai t dans la forêt Noire ; m a i n t e n a n t , 

on n e le t rouve plus q u e dans la L i t h u a n i e , à 

l ' endro i t n o m m é Mazowia. Les Al lemands l 'ap

pel lent à t o r t b ison, car le véri table bison des 

anciens a é té décr i t p r é c é d e m m e n t et son image 

a été d o n n é e . 

« A W o r m s et à Mayence , aux bords du R h i n , 

on m o n t r e dans les hô te l s de ville de g randes 

tê tes de t au reaux , deux fois plus g randes q u e 

celles des t a u r e a u x indigènes , avec des restes de 

cornes , elles doivent , sans a u c u n dou te , p ro 

veni r de ces bœufs sauvages. 

« De la manière et de la nature de ces animaux. 
— Ces a n i m a u x sont t rès - for t s ; t rès-agiles, t rès-

méchan t s , n ' é p a r g n a n t pe r sonne , ni h o m m e ni 

bê te ; j a m a i s on ne peu t les apprivoiser . P o u r les 

chasser , on les fait t o m b e r dans u n e g rande 

fosse, et là s 'exercent les j eunes gens . Celui qu i 

en a tué le plus g rand n o m b r e , q u a n d il l ' an

n o n c e au se igneur et le lui p rouve , reçoi t de 

grandes , l ouanges et de r i ches p résen t s . Que l 

ques-uns disent qu 'on t rouve aussi ces an imaux 
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dans les m o n t a g n e s sauvages qu i s é p a r e n t l 'Es- , 
p a g n e de la F r a n c e . 

« Utilité de ces animaux.— Out re l 'u t i l i té don t 
sont la p e a u et la v iande de ces a n i m a u x , les 
p r inces se p a r e n t de l eu rs cornes . On enchâsse 
celles-ci dans de l ' a rgent , et on en fait des vases 
à bo i re , qu i se rven t a u x p r inces et aux g r ands . 
Cet te hab i t ude s'est conservée j u s q u ' à au jou r 
d ' h u i en L i thuan ie . » 

D'aut res a u t e u r s d u seizième siècle maint ien
n e n t aussi ce t te dif férence. Mucan te , qu i eut 
occas ion àe voir les deux espèces en vie à la cour 
d e P o l o g n e , di t qu ' i l y a dans un p a r c royal des 
bisons fit des i u r s . Le wo jwode Ost rorog con 
seille à ceux qu i veulent é tabl i r des pa rcs à gi
bier de n e pas m e t t r e a u m ê m e endro i t des b i 
sons e t des au rochs , car ils se l ivrent de violenls 
c o m b a t s . Enfin, au c o m m e n c e m e n t d u siècle, on 
découvr i t u n vieux t ab leau à l 'hui le , qui pa ra i s 
sait, d 'après le style, r e m o n t e r au p r emie r q u a r t 
d u seizième siècle. Il r ep résen ta i t un an ima l sans 
c r i n i è r e , à poil r u d e , à tê te g r a n d e , à cou gros, 
à fanons faibles , à cornes dir igées en avant , 
pu i s en h a u t , c o m m e celles du bœuf de H o n 
gr ie ou de la c a m p a g n e R o m a i n e . Ces cornes sont 
gr is c la i rà leur r ac ine , d ' u n n o i r foncé à la po in t e . 
La cou leur de la robe est u n noir un i fo rme , le 
m e n t o n seul est plus clair . Dans un coin du ta
b leau se t rouve le m o t tur. Nous avons là un 
po r t r a i t de l ' au rochs . 

Ce n 'est qu ' au dix-sept ième siècle que les a u 
t eu r s dev iennen t ince r t a ins , e t plus t a r d , ils n e 
pa r l en t p lus q u e d 'un bœuf sauvage, qu ' i l s n o m 
m e n t t an tô t b ison, t an tô t au rochs . Le vér i table 
a u r o c h s a d i spa ru , et les écrivains n e peuvent 
p lus par le r d 'après ce qu' i ls ont vu . 

P l u s tard l ' i nce r t i tude devient p lu s g rande 
encore . Buffon et p lus ieurs na tura l i s tes avec lui 
inc l inent à croi re q u ' a u b o n vieux t e m p s des 
mervei l les , où les a n i m a u x t raversa ient enco re 
les m e r s en g rand n o m b r e , le bison a passé en 
A m é r i q u e . La rou te lui en fut r endue pra t icable 
par l ' appar i t ion des îles Kour i les et Aléout iennes ; 
mais cela n 'exis ta j ama i s que dans l ' imaginat ion 
de l ' i l lustre na tu ra l i s t e . Enfin, on mê la encore à 
la quest ion le bœuf b l anc d 'Ecosse , sur lequel 
j e rev iendra i , et la solution n 'en fut q u e plus 
difficile. C'est de là q u ' o n mê le ensemble t an t 
d ' an imaux différents. P o u r m o n c o m p t e , je n 'a i 
nu l l ement l ' in tent ion de faire de m ê m e . 

C a r a c t è r e s . — Les bisons forment u n genre 
caractér isé par des co rnes pet i tes , rondes , d i r i 
gées en avant , pu is r ecourbées en h a u t ; u n front 
large et b o m b é ; des poils m o u s , longs, laineux. 

L e u r s côtes son t en p lus g rand n o m b r e que 
chez les a u t r e s bovidés , le b i son d ' E u r o p e en a 
qua to r ze pa i res , le bison d ' A m é r i q u e qu inze . 

L E B I S O N D ' E U H O P E — BONASSVS BISON. 

Ber Wisent, The llonassus. 

C a r a c t è r e s . — Quoiqu ' i l soit cer ta in q u e le 
bison d ' E u r o p e (Pl . XXXIII ) , en m ê m e t emps 
qu ' i l d iminua i t en n o m b r e , p e r d a i t de sa tail le, il 
n ' e n est cependan t pas m o i n s tou jours un an ima l 
v igoureux . Un mâ le t u é en Prusse en 1555 avait 
2 m , 1 6 3 de h a u t et 4™,017 de long ; il pesai t 
952 k i l o g r a m m e s . Il n 'exis te p lus de parei ls 
géants , et il est r a r e de voir des ind iv idus qui 
a ien t plus de l n , 6 o de h a u t , 2™,55 de long et 
qui 'pèsent p lus de 5 à 600 k i l o g r a m m e s . Mais tels 
qu ' i l s sont , ils su rpassen t enco re le p lu s fort 
bœuf, et n o t a m m e n t l e u r tê te grosse e t large 
l ' empor t e de b e a u c o u p sur celle du b œ u f o rd i 
n a i r e . 

Le bison est fort, r a m a s s é ; la par t ie an t é 
r i e u r e du corps est t rès-développée, et il en r é 
sul te que l ' a r r iô re - t r a in pa ra î t m i n c e . Le gar ro t 
forme u n e sorte de bosse , à pa r t i r de laque l le le 
dos descend en assez forte pen t e j u s q u ' à la 
c r o u p e . Le cou est cou r t et gros , dépourvu de fa
nons ; la tê te est é n o r m e , les yeux e t les oreilles 
sont moyens ; les co rnes , r e la t ivement pet i tes , 
n ' o n t q u e 50 cent , de l ong . 

Nées p r e s q u e du mi l i eu du c r â n e , les cornes 
se r e c o u r b e n t en dehors et un peu en bas , puis 
en h a u t et en a v a n t ; l eu r poin te se por te en de
dans et en a r r i è r e . L e u r rac ine offre q u e l q u e s r u 
gosités annu la i r e s ; la pointe est par fa i t ement 
lisse. Les j a m b e s sont de h a u t e u r m o y e n n e , m a s 
plus longues , plus é lancées que chez le buffle el 
le bœuf. Les sabots sont g r a n d s , l a rges , é levés . 
La q u e u e a t t e in t le mi l ieu du t ibia ou , avec ses 
poils , le dessous de l ' a r t i cu la t ion t ib io - t a r s i enne ; 
la touffe t e r m i n a l e a de 38 à 40 cent , de longueur . 
T o u s les poils sont longs ; ceux de la tê te et des 
j a m b e s de devan t sont c r é p u s et c o m m e feutrés . 
Les joues sont o rnées d ' une forte b a r b e ; le front, 
le cou , le m e n t o n , la go rge , les j a m b e s de devant , 
dans l eu r pa r t i e supé r i eu re , p o r t e n t u n e cri
n i è r e qu i , au m e n t o n e t à la go rge , a j u s q u ' à 
33 cen t , de long. Les poils de l ' a r r i è r e - t r a i n s o n t 
la ineux . Chez les j eu n es an imaux , le poil est plus 
m o u et p lus cou r t que celui des vieux. En é té , le 
pelage est moins a l longé, moins épais , lu isant ; 
en hiver , il est long, la ineux, de cou leur t e rne , 
d ' un b r u n foncé, t i r an t sur le noir , p lus clair aux 
épaules , et sur les côtés du cou, plus foncé aux 
pieds ; en é té , il est b r u n châta in clair , t i r an t 
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sur le gris f auve ; la ba rbe , les joues , la touffe 
de la q u e u e son t toujours d 'un b r u n noir , le 
bout du m u s e a u est b l a n c j a u n e . 

Les j e u n e s a n i m a u x sont p lus pâles ; les veaux 
nouveau-nés son t b r u n châ ta in clair . Le mâ le 
diffère de la vache par sa taille p lus g r a n d e , sa 
tête plus forte, son front plus la rge , ses cornes 
plus cour t e s . 

Sl teura , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — En été et 

en a u t o m n e , le bison hab i te les endro i t s h u m i 

des des forêts , caché dans le tail l is . En hiver , il 

préfère les par t ies élevées et sèches . Les vieux 

mâles vivent soli taires ; les j e u n e s en t roupeaux 

rie 13 à 20 ind iv idus , en été ; de 30 à 4 0 , en hiver . 

Chaque t r o u p e a u a son doma ine fixe, d 'où il ne 

s'écarte pas . J u s q u ' à l ' époque du ru t , la plus 

grande h a r m o n i e r è g n e dans son sein ; deux 

t roupeaux dis t incts , pa r con t r e , ne vivent pas en 

bons r appor t s , et le p lus petit s 'éloigne autant 

qu'il peut du p lus fort . 

Les Lisons sont éveillés le j o u r c o m m e la nu i t . 

De préférence, ils paissent le mat in et le soir, par

fois p e n d a n t la n u i t . Us se nour r i s sen t d 'écorces , 

de feuilles, de b o u r g e o n s , d 'herbes ; ils semblen t 

être pa r t i cu l i è r emen t fr iands de l 'écorce du 

frêne ; ils en dépoui l lent les a rbres ; ils r enve r -

BHF.HM. 

sent les t roncs encore j eunes e t flexibles, et les 

dé t ru i sen t c o m p l è t e m e n t . E n hiver , ils m a n g e n t 

des b o u r g e o n s . Us ne t o u c h e n t pas aux conifères. 

Dans la forêt de Bialowicza on ramasse d u foin 

pour ces a n i m a u x , sans quoi ils p é n è t r e n t d e 

force dans les g ranges des m a l h e u r e u x fe rmiers 

et m a n g e n t le four rage . L ' eau fraîche leur e s t 

ind ispensab le . 

Le bison para î t lourd dans tous ses m o u v e 

m e n t s ; il est c e p e n d a n t assez vif. Sonpas est a c 

céléré , sa course est un galop pesant , m a i s r a 

p ide , et en c o u r a n t il baisse la tête e t l ève la q u e u e . 

Vif et gai , il a ime à j o u e r avec ses semblab les . 

En généra l , le bison laisse passer t r a n q u i l l e 

m e n t u n h o m m e inoffensif; ma i s la m o i n d r e 

chose en f l amme sa colère et le r e n d alors t r è s -

d a n g e r e u x . E n é té , il fuit d 'o rd ina i re devan t 

l ' h o m m e ; en hiver il ne dévie j a m a i s de sa r o u t e , 

et il est arr ivé q u e des paysans on t dû a t t end re , 

avant de poursu iv re leur r o u t e , qu ' i l plût a u b i 

son de qu i t t e r le sen t ie r qu ' i l ba r r a i t . Gomme les 

autres bovidés qu i vivent en l iber té , il m o n t r e u n e 

g rande sauvager ie , b e a u c o u p d ' i n d é p e n d a n c e , 

u n e colère t e r r ib l e . Fu r i eux , il al longe u n e l a n 

gue b l e u â t r e , il r ou l e des yeux injectés de 

sang , son r e g a r d devient f a rouche , et enfin il se 

II — 1SI 
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précipi te avec u n e rage sans exemple su r l 'objet 
de sa fureur . Les j eunes bisons sont toujours 
p luscra in t i fs , plus t i m i d e s q u e les v ieux; et, p a r m i 
ceux-c i , les solitaires su r tou t sont u n vér i table 
fléau pour la con t rée . D 'ord ina i re , le bison évite 
l ' h o m m e , et ses sens t rès -développés lui pe rmet 
ten t de r econna î t r e de loin son a p p r o c h e . Les 
vieux soli taires, pa r con t r e , s emblen t se faire u n 
plaisir de se t rouver en face de l ' h o m m e . Un 
vieux t au reau régna p e n d a n t l ong temps su r 
tou tes les rou tes qui t raversen t la forêt de Bia -
Iowicza . Il ne s 'écar ta i t m ê m e pas de devant 
les a t te lages , et il causa plus d 'un m a l h e u r . Sen
tait-il d u foin sur u n t r a îneau , il prélevai t de 
force son impô t ; il t ro t ta i t devant les chevaux e t 
pa r ses mug i s semen t s o rdonna i t q u ' o n lui aban 
donnâ t de la n o u r r i t u r e . La lui refusai t-on, ou 
che rcha i t -on à l 'é loigner à coups de fouet, il e n 
trai t en fureur , levait la q u e u e , se préc ip i ta i t 
su r le t r a îneau e l l e renversai t en que lques coups 
de co rnes . Si les voyageurs l 'exci ta ient , il les 
faisait t o m b e r du t r a îneau et effrayait les chevaux. 
Ceux-ci m o n t r a i e n t u n e g rande peur du bison, et 
s 'enfuyaient dès qu ' i ls senta ient son a p p r o c h e . 
L e u r appara issa i t - i l tout à c o u p , ils se cabra ien t , 
se je ta ient de côté , t émoigna ien t l eur t e r r e u r de 
toutes les façons. Mais le bison est su r tou t t e r 
r ible q u a n d il est poursuiv i . Il est a lors dange 
r eux , m ê m e p o u r le mei l leur chasseur , de se 
t rouver sur son c h e m i n . 

Le ru t c o m m e n c e d ' o rd ina i r e en aoû t , quel 
quefois s e u l e m e n t en s ep t embre , et il d u r e de 
deux à t rois semaines . A cet te époque , les bisons 
sont dans le mei l leur é ta t , ils sont gras et v igou
r eux . Les mâles se l ivrent de furieux c o m b a t s . Us 
se font un j eu d e dérac iner et de renverser des a r 
bres de m o y e n n e h a u t e u r ; mais il arr ive souvent 
que les rac ines s ' emmêlen t dans leurs cornes , e t 
qu ' i ls n e peuven t s 'en débar rasser . Ils cou ren t 
alors en mugissan t , s ' i r r i tent peu à peu, com
m e n c e n t à c o m b a t t r e , pa r m a n i è r e de j e u d'a
bord , puis t rès - sé r ieusement . Ils se p réc ip i t en t 
en fureur l ' un sur l ' au t re , se d o n n e n t des coups 
ter r ib les ; c e p e n d a n t l eur front résiste aux vio
lences les p lus fortes, leurs cornes sont flexibles 
c o m m e l 'acier . Peu à peu , les sol i taires se joi
gnent aux t roupeaux , e t les comba t s n ' e n devien
n e n t q u e p lus sé r i eux ; t rès-souvent , d é j e u n e s 
mâles s u c c o m b e n t sous leurs coups . E n 1827, on 
t rouva sans vie, dans la forêt de Bia lowicza , un 
j e u n e t aureau de trois ans, qu i avait u n e j a m b e 
br isée et une corne cassée à la r a c i n e . A cette 
époque , on r e n c o n t r e m ê m e des vaches t ué s , 
elles ont toutes u n e f rac ture du s a c r u m . 

Dès que l ' époque du ru t est passée, les solitai
res qu i t t en t le t r oupeau p o u r r e p r e n d r e leur vie 
ca lme et con templa t ive . La vache m e t bas neuf 
mois après , en mai ou au c o m m e n c e m e n t de 
j u in . Auparavan t , elle s'est séparée du t rou
peau , et a che rché dans le fourré un endroit 
isolé et t r anqu i l l e . C'est là qu 'e l le cache son pe
ti t pendan t les p remie r s j ou r s ; en cas de dan
ger , elle le défend avec un courage r emarquab le . 
Le veau, tou t j e u n e , se tapi t sur le sol quand 
que lque chose le m e n a c e ; il dresse les oreilles, 
ouvre les yeux et les naseaux , r egarde avec in
qu ié tude son e n n e m i , t and is que sa m è r e se pré
pa re à l ' a t t aquer . A ce m o m e n t , il est dange
r eux p o u r tous , h o m m e ou bê te , d ' approcher 
u n e vache de bison. Sans mot i fs , elle se précipite 
sur son adversa i re , le renverse , le déch i re à coups 
de cornes . Quelques j ou r s après sa naissance, 
le veau suit sa m è r e pa r tou t où elle va, et celle-ci 
veille sur lui a v e c u n e tendresse ex t raord ina i re . 
T a n t qu' i l a enco re de la pe ine à m a r c h e r , elle 
le pousse d o u c e m e n t avec la fêle ; q u a n d il est 
sale, elle le lèche . P o u r l 'al laiter, elle se t ient 
sur trois pa t tes afin de pouvoir m i e u x lui t endre 
son p i s ; q u a n d il do r t , elle veille à sa sécur i té . 

Les veaux sont des a n i m a u x gais, agréables , 
quoiqu ' i l s a ien t dès les p r e m i e r s t emps les ins 
t inc ts de férocité qu ' i l s m o n t r e r o n t plus t a r d . 
Leur croissance est l e n t e ; ce n 'est q u ' à hu i t ou 
neuf ans qu ' i ls sont par fa i t ement adu l tes . Us 
a r r ivent à un âge de t r e n t e à c inquan te ans . 
Les vaches m e u r e n t envi ron dix ans avant les 
t au reaux . Ceux-ci , en vieill issant, deviennent 

| aveugles , ou perdent leurs dents ; ne pouvan t plus 
alors se bien nour r i r , chois i r les j e u n e s branches , -
ils s'affaiblissent r a p i d e m e n t et m e u r e n t ensui te . 

Re la t ivement aux au t r e s bovidés, la mul t ip l i 
cat ion du bison est t rès - lente . La vache ne m e t 
bas q u ' u n e fois tous les t ro is ans , et, lorsqu 'e l le a 
a t te in t un cer ta in âge, elle res te stéri le p e n d a n t 
p lus ieurs années , avant de concevoir de nouveau . 
E n 1829, sur 238 vaches , 93 seu lement mirent 
bas . Des 163 au t r e s , les unes r e s t è r e n t infécon
des , les au t r e s é ta ient encore t rop j e u n e s p o u r 
concevoir . 

Ces a n i m a u x savent par fa i t ement se défendre 
con t re leurs e n n e m i s . Les loups et les ours ne 
peuven t ê t re d a n g e r e u x que p o u r les veaux, et 
s eu lemen t lo r sque leur m è r e est m o r t e . P a r les 
fortes neiges , les loups a l lâmes peuvent a t t aque r 
un bison adu l t e , séparé d u t r o u p e a u , épu i se r ses 
forces par leurs poursuites-, et le t u e r , après avoir, 
il est vrai , essuyé bien des per tes de leur côté . 
Quelques a u t e u r s p r é t e n d e n t q u e trois loups sont 
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suffisants p o u r t u e r u n bison ; ils disent que l 'un 

d 'eux a t t i re s u r lui l ' a t tenl ion du r u m i n a n t , en 

sautant de tous côtés , tandis q u e les deux autres 

s 'approchent de lui pa r de r r i è re et che r chen t à 

le m o r d r e au ven t r e . Pour m o n c o m p t e , j e me t s 

cet te his toire en d o u t e ; u n bison a s s o m m e r a i t 

d 'un seul coup de pied u n loup qu i l 'aurai t 

m o r d u , ou l ' écrasera i t par son poids, avant qu' i l 

en fût g r i èvemen t blessé. 

C h a s s e . — De t emps à a u t r e , les p ro lec teu r s 

du bison font de g randes chasses , et y déploient 

d 'ordinaire u n g rand appare i l . Les hau ts person

nages qui y sont invi tés , ne sont pas forcés d'avoir 

au tant de courage et de hardiesse que les anciens 

Germains , quand ils comba t t a i en t l ' aurochs et le 

bison. Ju les César di t qu 'avo i r t ué un bison ou 

un au rochs est un des p lus grands t i t res de 

gloire, et les anc i ens p o ë m e s cé l èb ren t ces hau t s 

faits, et avec ra ison. Au moyen âge , e n c o r e , les 

chevaliers c o m b a t t e n t avec l ' aurochs el le b i son . 

Ma in tenan t on le lue t o u t s implement c o m m e 

un g ib ie r o rd ina i re . 

Le souverain arr ive avec u n e g rande suite ; 

r éc lame tous les forestiers ; force les paysans des 

a len tours à lui servir de r a b a t t e u r s ; m e t ainsi en 

c a m p a g n e une a r m é e de deux à trois mi l le p e r 

sonnes, cha rgées de r a m e n e r les bisons vers un 

endroi t dés igné . 

Une co lonne de grès b lanc , hau t e de 6 m è 

tres, avec u n e descr ip t ion en a l l emand et en p o 

lonais, consacre le souvenir d ' une des chasses les 

plus br i l lantes du roi Augus te III , en 1752. El le 

é n u m è r e tous les vaiHants hé ros qui p r i r en t 

par t à la chasse , et d o n n e le n o m b r e des pièces 

de gibier q u e l 'on abat t i t . En un j o u r , on releva 

42 b isons , 13 élans et 2 chevreui l s . La re ine , à 

elle seu le , tua 20 bisons, sans en m a n q u e r un 

seul et sans i n t e r r o m p r e la lec ture d 'un r o m a n . 

Il y eu t de g rands flots de sang de versés ; sang 

de gibier b ien e n t e n d u , car les chasseurs d e 

vaient ê t re hors de l 'a t teinte des a n i m a u x qu' i ls 

assas.-inaient en que lque sor te . S'il y avait 

eu m o r t d ' h o m m e , l ' inscript ion l 'aurai t sans 

doute men t ionné . P o u r d o n n e r u n e idée de la 

g randeur de ces chasses, j ' a jou te ra i que , sur l'or

dre du roi , p lus ieurs mil l iers de serfs furent in

vités, c 'est-à-dire forcés de r aba t t r e tou t le g i 

bier de toute la forêt vers l ' endroi t de la chasse . 

Là, on enveloppa, on en tou ra ces an imaux d 'un 

filet h a u t de 2 m , 5 0 , puis d ' u n e pal issade de bois 

encore plus h a u t e , et l 'on disposa u n e p l a t e 

forme sur laquelle p r i r en t p lace le roi et ses 

invités. A vingt pas environ, on pra t iqua à la 

palissade, une ouver tu re vers laquelle on chassa 

tou t le g ibier . Dès qu 'un bison t o m b a i t , les pi-

q u e u r s sonna ien t de la t r o m p e . Après la chasse , 

la cour passa en revue les pièces de gibier au son 

des cors . La v iande en fut d i s t r ibuée aux paysans 

des envi rons . Le roi fit alors élever u n m o n u 

m e n t p o u r p e r p é t u e r le souveni r de ce hau t 

fait. 

Le 18 et le 19 oc tob re 18G0, l ' empe reu r de 

Russie chassa dans ce t t e forêt. Il t ua de sa p r o 

pre m a i n six b isons et un veau, deux é lans , six 

da ims , t ro is chevreui ls , qua t re loups , un r e n a r d 

et u n l ièvre . Le g r a n d - d u c de W e i m a r et les 

p r inces Charles et A lbe r t de Russie t u è r e n t h u i t 

b isons . On m a n q u e de détai ls c i rcons tanciés au 

sujet de ce t te chasse , mais l 'on peut d i re qu 'e l le 

fut p lus sérieuse que celle d 'Augus te III . 

Autrefois les gens d u peup le chassa ient le b i 

son à p ied , et avec la lance . Us al laient toujours à 

deux ; l ' un m a r c h a i t droi t à la bête e t che rcha i t 

à lui d o n n e r un coup mor t e l ; l 'autre s'efforçait, 

en c r ian t et en ag i t an t u n e étoffe rouge , d 'at t i 

r e r sur lu i l ' a t tent ion de l ' an imal ; les chiens ve

na ien t encore en a ide , et l 'on pouvai t ainsi au 

bon m o m e n t t r an spe rce r le bison. 

Dimi t r i Do lma tow, inspec teur des forêts i m 

périales de la province de Grodno, a décr i t 

dans u n jou rna l angla is , en 1849, la m a n i è r e 

dont on p r e n d le b ison. Je donne ici l ' essence 

de son ar t ic le . 

L ' e m p e r e u r ayant p romis à la re ine Vic tor ia 

deux bisons vivants p o u r le j a r d i n zoologique 

de L o n d r e s , donna l 'ordre de p r e n d r e quel 

ques -uns de ces a n i m a u x . Le comte Kisselew, 

min i s t re du domaine impér i a l , se cha rgea per 

sonne l l emen t d ' accompl i r cet o rd re . La chasse 

fut fixée au 20 ju i l le t (1846). Au lever du j o u r , 

t rois cents t r a q u e u r s et qua t r e -v ing t s fores

t iers , don t les fusils n ' é t a i en t chargés q u ' à 

p o u d r e , se t r o u v è r e n t r é u n i s , et furent mis sur 

les t races d 'un t r oupeau de bisons qu i avait 

été r econnu pendan t la n u i t . Les trois cents 

t r a q u e u r s , sou tenus p a r c i nquan t e chasseurs , 

avaient ce rné dans le plus profond si lence la val

lée soli taire où se t rouvai t le t r oupeau de bisons, 

et leur chef, a c c o m p a g n é des t r e n t e chasseurs 

les plus dé t e rminés , péné t r a dans ce l te val lée, 

mais en n ' avançan t qu 'avec p récau t ion . 

La j o u r n é e étai t magnif ique et il ne faisait pas 

de vent . Arrivé à la l imite de la val lée, Dolma

tow et son c o m p a g n o n a p e r ç u r e n t les b isons . Ces 

an imaux étaient couchés sur la pente d 'un co

teau , r u m i n a n t avec sécur i té , p e n d a n t que les 

j eu n es se j oua i en t au tour des adul tes , s ' a t t aquant 

les u n s les au t res , frappant la t e r re de leurs sa-
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bo t s , e t faisant voler a u t o u r d ' eux le sable sur 
lequel ils bondissa ien t . Pa r m o m e n t s , ils se ret i 
r a i en t c h a c u n auprès de leur m è r e , se f rot ta ient 
con t re elle, la l écha ien t e t r evena ien t b ientôt à 
l eu r s j e u x . 

Mais , au p r emie r son d u cor , le t ab leau chan
gea en un clin d 'œi l : tout le t r o u p e a u , c o m m e 
frappé par u n e bague t t e m a g i q u e , bond i t sur ses 
pieds et sembla c o n c e n t r e r tou tes ses facultés à 
v o i r et à e n t e n d r e ce q u i allait se passer . Les 
veaux se pressaient t i m i d e m e n t con t re leurs 
m è r e s , et. q u a n d r e t en t i r en t les abo i emen t s de la 
m e u t e , les bisons se r a n g è r e n t dans l 'o rdre qu' i ls 
o c c u p e n t o r d i n a i r e m e n t en pare i l le o c c u r r e n c e . 
P l açan t les veaux en avant , ils p r e n n e n t l ' a r r ière-
g a r d e pour les ga ran t i r de la p o u r s u i t e des 
ch iens . Lorsqu ' i l s a r r i vè r en t aup rès de la l igne 
t enue pa r les t r a q u e u r s et les chas seu r s , ils fu
r e n t r e çus pa r des cris perçan ts e t p a r des d é t o 
na t ions . Alors ils c h a n g è r e n t l eu r o r d r e de d é 
fense : les v ieux a u r o c h s se j e t è r e n t avec furie 
s u r le cô t é , r o m p i r e n t la l igne de chasse , e t , 
v ictor ieux su r ce point , c o n t i n u è r e n t l eu r course 
en bondissan t e t sans s 'a r rê ter à châ t ie r leurs 
«rrnemis qui s 'é ta ient c a c h é s de r r i è r e les plus 
gros a rb res . Cependan t les chasseurs ava ien t 
réussi à dé t ache r de la t r oupe les deux veaux 
q u e l 'on désirai t . L ' un d ' eux , âgé de t ro is mois , 
fut pr is i m m é d i a t e m e n t ; l ' au t re , âgé de qu inze , 
fit p lus de r é s i s t ance . Quoique saisi par h u i t tra
q u e u r s , il les renversa e t pa rv in t à s 'enfuir. On 
mi t la m e u t e à ses t rousses , et b ientôt il fut forcé 
dans un mara i s , lié fo r tement et t r anspo r t é dans 
la c o u r d u forestier . Q u a t r e a u t r e s veaux, d o n t u n 
m â l e et trois femelles, furent pr is dans d ' au t res 
endro i t s de la forêt. Une de ces femelles, qu i 
n 'avai t encore q u e que lques j o u r s , fut d ' abord 
al lai tée par u n e vache domesLique,que l 'on choisit 
fauve, à peu près de la cou leur d 'une au rochs , 
et , ce qu i est cont ra i re aux réc i ts de Gilibert et 
d 'aut res écr ivains , la vache en p r i t imméd ia t e 
m e n t soin. Elle t émo igna , d i t D o l m a t o w , u n 
t end re a t t a c h e m e n t à cet enfant adoptif, sauvage 
e t ba rbu . Ma lheu reusemen t , le j e u n e an imal 
m o u r u t six j o u r s p lus t a rd , suffoqué par u n e 
enflure de la gorge qu' i l avait déjà q u a n d on l 'at
t rapa . Les au t res veaux ne p r i ren t a u c u n e n o u r 
r i tu re pendan t le p remie r j o u r de l eu r capt iv i té , 
mais le l e n d e m a i n , celui de t rois mois se m i t à 
t é te r une vache et p a r u t fort gai ; ses compagnons 
de capt ivi té , sauf un, de l 'âge d e quinze moi s , 
c o m m e n c è r e n t d ' abord à p r e n d r e du lait q u ' o a 
leur présenta dans la ma in , pu is ils se m i r e n t à 
boire au seau avec une g r a n d e avidité, et une 

fois le seau vide, ils se l é chè ren t m u t u e l l e m e n t 
le m u s e a u . E n p e u de t e m p s , ils pe rd i ren t leurs 
a l lures sauvages , qu i firent p lace à une vi
vacité et à u n e pé tu lance e x t r ê m e s . Quand on 
les faisait sor t i r de leur é table p o u r al ler dans la 
cour assez vaste d e la m é t a i r i e , la rapidi té de 

j leurs m o u v e m e n t s , leur légère té rappelaient 
celles du chevreu i l ou du cerf. Ils joua ien t vo
lont iers avec les veaux et les vaches domest iques , 
lu t t a ien t avec eux, et , q u o i q u e p lus forts, para is
saient céder , mais p a r compla i sance . L 'aurochs 
mâ le , de qu inze mois , conserva l ong t emps son 
regard m o r n e e t sauvage ; il s ' i rr i tai t à l ' appro
che de l ' h o m m e , b ran la i t la t ê t e , brandissai t 
la q u e u e et menaça i t de ses cornes . Après deux 
mois de capt ivi té , il finit pa r s 'apprivoiser et par 
s ' a t t acher au paysan qu i le nourr i ssa i t . Alors on 
put lui donne r plus de l ibe r t é . 

Tous ces a n i m a u x se plaisaient à fouir le sol avec 
leurs p ieds , à re je ter la t e r r e en l 'air , à se cabrer 
c o m m e les chevaux . Dès qu ' i ls sor ta ient de l 'écu
rie , ils levaient fièrement la t ê te , ouvra ien t leurs 
n a s e a u x , reniflaient et g a m b a d a i e n t . Us senta ient 
b ien p o u r t a n t qu ' i l s é ta ien t enfe rmés , e t r ega r 
daient avec envie t an tô t la forêt i m m e n s e , tantôt 

| les vertes pra i r ies . On aura i t dit qu ' i ls avaient le 
. ma l d u pays , ou qu ' i ls regre t ta ien t l eu r l iber té 

sans bornes ; ils r en t r a i en t tou jours à l ' écur ie , 
t r is tes et la t ê te basse . Ils se m o n t r a i e n t t r è s -
a t tachés à l ' h o m m e qui les soignai t , le c o n t e m 
pla ient q u a n d il s ' approcha i t , vena ien t à sa r e n -

| con t r e , se frot taient à lui , lui l écha ien t la ma in 
et obéissaient à sa voix. 

On plaça les sept bisons dans deux endro i t s 
éloignés l 'un de l ' au t re . Les deux mâles se firent 
t r è s - b i e n a u r é g i m e auque l on les soumi t ; 
les au t res , qui ne buva ien t q u e du lait, souffri
r e n t q u e l q u e t emps d ' une d i a r rhée , d u e proba
b l e m e n t à ce q u e le lait, q u ' o n leur appor ta i t de 
loin, n 'é ta i t pas tou jours assez frais; mais ils se 
ré tab l i ren t dès qu ' i l s eu ren t à bo i re du lait frais 
et c h a u d . Les deux mâles a ima ien t le sel, les au 
tres n 'y t o u c h a i e n t pas ; le plus âgé des deux 
mâles ne voulai t pas de lait. Dès le p r e m i e r j o u r , 
on lui d o n n a de l 'avoine et de la pail le, d u foin, 
de l 'écorce e t des feuilles de frêne et diverses 
p lan tes qu i croissent dans la forêt. On fournit la 
m ê m e n o u r r i t u r e aux au t re s veaux, dès qu' i ls 
furent sevrés de lait . Us buva ien t de l 'eau plu
sieurs fois par j o u r . Avaient- i ls faim ou soif, ils le 
m a r q u a i e n t pa r un g r o g n e m e n t ana logue à celui 
du p o r c . 

Une n o u r r i t u r e a b o n d a n t e e t var iée, une 
écur ie où ils é ta ient pro tégés d u froid en hiver , 
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des p iqûres des insectes en é té , c o n t r i b u è r e n t 

beaucoup à leur prospér i té ; ils g r a n d i r e n t r ap i 

d e m e n t . 

P lus tard, on les a m e n a de Bialowicza à Gro-

dno , éloigné de 148 k i lomèt res . Deux mâles , 

dest inés p o u r S a i n t - P é t e r s b o u r g , é ta ient dans 

u n e longue cage , avec u n e a b o n d a n t e l i t ière de 

pail le. Cette nouvelle cage, le c a h o t e m e n t d e l à 

voiture s emblè ren t les effrayer. Il se t i n ren t t r an 

quilles, mais n e m a n g è r e n t r ien dans les v ing t -

qua t re p r emiè re s heu re s , e t ne se c o u c h è r e n t 

pas non p lus . Mais le second j o u r , ils sembla ien t 

habi tués à leur étroi te p r i son . La pa i re qu i 

devait aller à Londres fut placée d a n s u n e cage 

couverte e t plus g r a n d e . Le mâ le se m o n t r a i n 

quiet p e n d a n t tou t le voyage, et m u g i t sans 

cesse. A Grodno , on les m i t tous dans u n e vaste 

écur ie , e t on les isola pa r des p o u t r e s ; mais ils 

se p réc ip i t è ren t avec u n e telle fureur l ' un sur 

l ' au t re q u ' o n du t les s é p a r e r ; ils n ' a u r a i e n t pas 

ta rdé à renverser les cloisons. Chose cur ieuse , 

les trois mâles a t t a q u è r e n t en m ô m e t e m p s la 

vache et l ' aura ient t u é e , si les gard iens n ' é ta ien t 

venus à t e m p s . Ce ne fut que p e u à peu qu' i ls 

s ' hab i tuè ren t les u n s aux au t res . 

C a p t i v i t é . — J 'ai vu p o u r la p r e m i è r e fois 

des b isons au J a r d i n zoologique de S c h œ n b r u n n . 

Depuis que lques a n n é e s , ils y h a b i t e n t seuls u n e 

écur ie devant laque l le est un enclos formé de 

fortes pou t r e s ou p ieux en chêne , t rès-épais , 

enfoncés p ro fondémen t en t e r r e , e t sou tenus 

encore p a r des a rc s -bou tan t s . Lo r sque j e vis ces 

bisons , la vache avait u n veau qu 'e l l e al lai tai t , 

et tou t , dans son ê t re , e x p r i m a i t sa tendresse 

p o u r lui . P o u r mieux l 'observer , j e m ' a p p r o 

chai de la pal issade, plus q u e cela ne lui con

venait p r o b a b l e m e n t ; ca r aussitôt elle baissa 

la tê te , t ira en mugissant sa l a n g u e b leuâ t re et 

s 'élança sur moi avec u n e telle v igueur que les 

pieux de l 'enclos en furent éb ran lés . U n parei l 

choc aura i t c e r t a i n e m e n t fracassé le c râne d ' une 

au t r e c r é a t u r e ; mais le bison r e c o m m e n ç a sa 

tentat ive p a r q u a t r e fois. 

On a r e m a r q u é que les bisons se mul t ip l ien t 

plus r a p i d e m e n t en captivité q u ' e n l iber té . On 

cite un individu qu i a suppo r t é u n e captivité 

t r è s - r igoureuse p e n d a n t vingt ans . 

On n 'a encore pu r é u s s i r a d o m p t e r les bisons. 

Quelque doux qu' i ls para issent dans leur j eu 

nesse, ils dev iennen t sauvages et fa rouches en 

viei l l issant; leurs gardiens m ô m e s n e peuvent se 

fier en t i è r emen t à eux . Ils se laissent b ien cares

ser sur la t ê t e , ils p r e n n e n t la n o u r r i t u r e dans 

la main de la p e r s o n n e qui les soigne, mais 

cel le-ci doit tou jours ê t re en m e s u r e d ' échappe r 

à u n accès de colère sub i t e . 

E n m ê m e t e m p s , les bisons d o n n e n t b i en du 

travail à ceux q u i les soignent . Il faut u n e pe ine 

infinie p o u r faire passer d ' un endro i t à u n au t re 

ceux qui sont depuis l ong t emps en capt ivi té . 

Une vache que l 'on d u t a m e n e r dans un a u t r e 

enclos q u e celui qu 'e l le habi ta i t , fut t enue pa r 

vingt h o m m e s , au moyen de cordes passées au

t o u r de sa t ê t e ; mais d 'un seul m o u v e m e n t , elle 

les j e t a tous à t e r r e . 

Les b isons qu i son t renfe rmés dans u n pe t i t 

espace , qui sont j o u r n e l l e m e n t en con tac t avec 

l ' h o m m e , ne sont pas p lus d o u x q u e ceux qu i 

sont en l ibe r té , et qu i savent ne pas ê t re in

quié tés . Ceux q u e l 'on pro tégea i t et n o u r 

rissait en Prusse , en t r e T a p l a k e n et L e n k u s c h -

ken n ' a t t a q u è r e n t j ama i s p e r s o n n e ; ils de

v in ren t au con t ra i re assez famil iers pour cour i r 

après les gens , leur d e m a n d e r d e la n o u r r i t u r e , 

car ils étaient hab i tués à recevoir q u e l q u e chose 

de c h a q u e passant . 

Les bisons sont s u r t o u t d a n g e r e u x p o u r les 

personnes habi l lées de cou leurs voyantes ; le 

rouge n o t a m m e n t para î t exci ter leur fureur . 

Plus ieurs na tura l i s tes p r é t e n d e n t q u e le bison 

a eu u n e g rande pa r t à la c réa t ion de plus ieurs 

de nos races de bœufs . On croyai t que les indi

vidus à l 'état sauvage pouva ien t s ' accoupler avec 

les au t re s bovidés , et p rodu i r e des j né t i s féconds . 

Les observat ions récen tes ont prouvé le c o n 

t ra i re . Le b œ u f et le bison ont l ' un p o u r l ' au t re 

u n e r é p u g n a n c e incroyable , et cela m ê m e q u a n d 

ils ont été élevés ensemble , c o m m e cela est 

ar r ivé à Bialowicza. On essaya d ' accouple r u n e 

j e u n e génisse d e bison avec u n b e a u t au reau d o 

m e s t i q u e ; on les m i t l 'un près de l ' au t r e dans 

l ' écur i e ; mais la génisse enfonça la c loison qu i 

la sépara i t d u t a u r e a u , se préc ip i ta su r lui e t le 

chassa de l ' écur ie , sans que celui -c i pû t faire 

rés i s tance . 

Usage» et produits. — Nous n ' avons pas à 

par le r des dégâ t s q u e le bison p e u t cause r . Dans 

la forêt d e Bialowicza, il n 'y a pas à en teni r 

c o m p t e . 

On es t ime b e a u c o u p la cha i r d u bison, à l a 

quelle on r e c o n n a î t u n goût qu i a q u e l q u e chose 

d e l à cha i r d u bœuf e t de celle d u cerf. La viande 

des vaches et des veaux , su r tou t , passe pour ex

cellente. 

P o u r les Po lona i s , la chair d u bison salée est 

un mets dé l i c i eux ; ils en faisaient jadis des 

cadeaux aux souvera ins é t r anger s . 

La peau de l 'animal donne u n cuir fort et 
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durab le , mais l âche et p o r e u x ; ou s'en ser t seu

l e m e n t p o u r l'aire des cour ro ies . 

Des cornes et des sabots on confect ionnai t d i 

vers objets auxque l s on a t t r ibua i t des ver tus p ré -

servatives. Nos ancê t res en faisaient des vases à 

bo i re , et dans le Caucase, cet usage s'est con t i 

n u é . Dans u n festin d o n n é par u n p r ince de cet te 

con t rée en l ' h o n n e u r d u général R o s e n , c in

q u a n t e à soixante-dix cornes de b i son , enchâssées 

d ' a rgen t , t ena ien t l ieu de coupes . 

L E BISON D ' A M E R I Q U E — JBONASSUS AMEJtlCANVS. 

Der Bison, The Bison. 

C a r a c t è r e s . — Le bison d 'Amér ique ou le buf

fle (fîg. 309), c o m m e l ' appel len t les Amér ica ins , 
est le plus g rand de tous les m a m m i f è r e s de ce 
con t inen t . Le mâle a d e 2 m , 8 0 à 3 mè t r e s de long, 
non compr i s la q u e u e qu i m e s u r e 30 cent , ou 66 
en y c o m p r e n a n t la l o n g u e u r des poils ; 2 mè t r e s 
de h a u t e u r au gar ro t , et im, 66 au s a c r u m ; son 
poids varie de 600 à 1,000 k i l o g r a m m e s . La vache 
a environ les q u a t r e c inqu i èmes de ce t te ta i l le . 

Le b ison d 'Amér ique ressemble b e a u c o u p au 
bison d ' E u r o p e ; néanmoins , il n 'est pas difficile 
de l 'en d is t inguer . 11 a les j a m b e s et la queue r e 
la t ivement cou r t e s , le poi t rai l p lus développé, 
l ' a r r ière- t ra in plus étroi t , les poils p lus longs . 
Il a la tê te p ropo r t i onne l l emen t plus g r ande , le 
front très-larg.e, le cou cour t , le gar ro t t rôs-é levé , 
l ' a r r i è re - t r a in faible e t é t roi t , la q u e u e c o u r t e ; 
les co rnes cour tes et épaisses, r ecourbées d 'a
bord en h a u t et en dehors , mais avec la pointe 
po r t ée u n peu en dedans ; les oreilles cour tes 
et m i n c e s , é légantes ; les yeux assez grands , de 
cou leu r t rès- foncée , la sc léro t ique é tan t d 'un 
b r u n j a u n e . Son pelage ressemble à celui du 
bison d ' E u r o p e . Les poils d e l à tê te , d u cou, des 
épaules , de l 'avant-train, de la par t ie supé r i eu re 
des cuisses et du bout de la queue sont t r è s -
longs ; les épaules por t en t u n e sorte de cr in iè re , 
le m e n t o n et le cou une barbe ; les poils de la 
tête sont c r é p u s . T o u t le reste du corps n 'est 
r ecouver t que d 'un pelage cour t e t épais . En h i 
ver, les poils s 'a l longent c o n s i d é r a b l e m e n t ; à 
l 'ent rée du p r i n t e m p s , ils t o m b e n t pa r flocons. 
E n m ê m e temps la cou leur change . 

L ' an imal est d 'un gris b r u n un i fo rme, la c r i 
n i è re , c ' e s t -à -d i re la tê te , le front, le cou , les 
fanons, sont d 'un b r u n foncé. Le pelage d'été est 
p lus clair ; il est b r u n j a u n â t r e . Les cornes , les 
sabots , le m u s e a u sont d 'un noir vif. 

On t rouve, mais r a r e m e n t , des individus blancs 
ou tachetés de blanc . Les Amér ica ins pa r l en t de 

races par t icul ières , à poils mous , à reflets soyeux, 

qu i , au soleil, re lu isent c o m m e les poils du castor. 

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

d 'Amér ique est m e n a c é du m ê m e sort que son 
congénè re d ' E u r o p e . Autrefo is , il s 'é tendai t sur 
presque tou t e l 'Amér ique du Nord , et main te -
t enan t il a d isparu d 'une g rande par t ie de 
ce con t inen t . D 'année en a n n é e , il est refoulé 
plus au loin, et son aire de dispersion devient plus 
l i m i t é e . Les blancs et les Ind iens r ival isent avec 
le loup pour le dé t ru i r e , et de ces trois ennemis , 
le loup est encore le plus h u m a i n ; il ne t ue qu 'au
tan t que la faim le pousse , t and i s que l ' h o m m e 
poursu i t les t r oupeaux de bisons, en dé t ru i t bien 
plus qu ' i l n 'est nécessa i re . Au jou rd 'hu i , des 
mi l l ions de ces a n i m a u x p a r c o u r e n t encore les 
prair ies i m m e n s e s de l 'Ouest ; toutefois , ils y sont 
moins n o m b r e u x que les c rânes qui y blanchis
sent à l 'air. 

Lorsque les Eu ropéens c o m m e n c è r e n t à s ' é tabl ir 
d a n s l 'Amér ique du Nord , ils t rouvèren t le bison 
s u r les côtes de l 'A t l an t ique ; mais déjà, au com
m e n c e m e n t du d ix -hu i t i ème siècle, la cap ture 
d 'un bison au cap F e a r River é ta i t a n n o n c é e 
c o m m e q u e l q u e chose de p h é n o m é n a l . 

A la fin du siècle dern ie r , le bison étai t c o m 
m u n dans le Kentucky e t l 'ouest de la Pensy lva -
nie. ; de nos j o u r s , il est r a r e dans la Louis iane 
et dans l 'A rkansas . Autrefois , le g rand lac des 
Esclaves étai t sa l imite sep ten t r iona le , les mon
tagnes Rocheuses sa l imi te occ iden ta le ; m a i n t e 
n a n t , il est m o n t é jusqu 'au 63° de la t i tude n o r d , 
et a t raversé les m o n t a g n e s p o u r c h e r c h e r un re
fuge dans les grandes pla ines de l 'Ouest . Mais 
c e l a n e l e soust ra i ra pas au sort qu i l ' a t tend. Blancs 
e t Indiens sont sans cesse à sa p o u r s u i t e ; la m o r t , 
la des t ruc t ion sont incessantes . 

Au jou rd ' hu i , le bison hab i te les cont rées au 
nord et à l 'ouest du Missouri . On l 'y t rouve en
core en t r è s -g rand n o m b r e . E n 1831 , Mœllhausen 
vit des centa ines de mille de bisons dans les im
menses prai r ies qui sont à l 'oues t du Missouri : 
aussi loin que son regard s 'é tendai t , la plaine en 
étai t t ou t e noi re . E n 1838, F r œ b e l , al lant du 
Missouri au Mexique, m a r c h a p e n d a n t h u i t j o u r s 
a u mi l i eu de t roupeaux de buffles. La p lupar t 
se t rouven t au nord de l 'Arkansas ; on en ren
con t r e b ien mo ins sur la rive mér id iona le . 

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

para issent encore plus sociables que les au t res 
b o v i d é s ; cependan t , ces masses q u e l 'on a p e r 
çoit dans u n e plaine n e forment pas u n seul 
t r o u p e a u , mais un n o m b r e i m m e n s e de peti tes 
bandes . Les deux sexes ne se réun i s sen t qu ' à 
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l ' époque du r u t ; tou t le res te de l ' année , les 

mâles s ' a t t roupen t s é p a r é m e n t , et les vaches 

avec l eu rs veaux fo rmen t d 'au t res bandes . Il y a 

toutefois cer ta ins l iens en t re t o u s : u n e t r o u p e 

Suit l ' au t re . 

Les bisons changen t de can tons su ivant les 

saisons. E n é té , ils se r é p a n d e n t dans les plaines ; 

en h iver , ils se r éun i s sen t et r e c h e r c h e n t les fo

rê ts . On en t rouve a lors en g rand n o m b r e dans 

les îles couver tes de forêts, ou sur les rives boi

sées des fleuves et des lacs. Chaque année , ils en 

t r ep rennen t r é g u l i è r e m e n t de grands voyages . En 

ju i l le t , ils descenden t au sud , vers les régions 

fertiles de l ' A r k a n s a s ; a u p r i n t e m p s , ils r e 

tou rnen t vers le no rd , ma i s divisés alors en 

t roupeaux p lus pet i l s . Ces migra t ions se font de

puis le Canada j u s q u ' a u x côtes d u golfe du 

Mexique, et depu i s le Missouri j u s q u ' a u x m o n 

tagnes Rocheuses . P a r t o u t où ils se sont a r rê té s , 

un t rouve q u e l q u e s t r a îna rds qui n 'on t pas su i 

vi la g r a n d e masse . Ce sont d 'o rd ina i r e de vieux 

mâles , t rop âgés et t rop paresseux p o u r a c c o m 

plir le voyage , o u t r o p m é c h a n t s pour ê t re encore 

suppor tés dans le sein d 'un t r o u p e a u . Sans voir 

les b i sons , on peu t r econna î t r e de loin leurs co

lonnes , que sui t u n e g r a n d e quan t i t é de loups et 

q u ' a c c o m p a g n e n t , en vol t igeant , des nuées 

d 'aigles , de vau tou r s et de co rbeaux . Tous ces 

r apaces t r ouven t dans les b i sons une proie sûre 

et a b o n d a n t e . 

' I l semble ra i t que les bisons suivent invar iab le

men t les m ê m e s rou tes . Quand ils se sont can 

tonnés , ils vont avec u n e g rande régula r i té des 

pâ tu rages aux r ivières , p o u r s'y ab reuver ou s'y 

b a i g n e r ; dans leurs voyages, ils p r ennen t tou 

jou r s les c h e m i n s , b ien c o n n u s de tous ceux qui 

ont t raversé les pra i r ies , sous le n o m de sentiers 
des buffles. Ces sent iers sont p o u r la p l u p a r t en 

droite l igne, paral lèles l 'un à l 'autre et r éun i s à 

plusieurs cen ta ines ; ils t raversent les t o r r en t s et 

les r ivières, là où les r ives sont d 'un accès fa

cile et on t une l o n g u e u r cons idérab le . 

Deux causes sur tou t d é t e r m i n e n t les bisons à 

vivre en société : le c h a n g e m e n t des saisons d 'une 

par t et la r ep roduc t i on de l ' au t re . Le p r in t emps 

les d isperse , l ' au tomne les r éun i t . En jui l le t et 

août , les mâles b ien nourr i s se mê len t aux fe

mel les , et c h a c u n se choisi t u n e c o m p a g n e . Mais 

cela ne se passe pas sans lut tes et sans c o m b a t s ; 

p lus ieurs r ivaux se p résen ten t pour u n e m ê m e 

vache. Il en résu l le u n e batai l le , qu i ne cesse 

que par la défaite de l 'un des d e u x . Le couple 

alors se sépa re du t roupeau et vit isolé, j u squ ' à 

l 'époque où la vache m e t bas . Dès q u ' u n e paire 

s 'est ainsi formée rée l l emen t , la paix rena î t dans 

la société . 

Tous les observa teurs assuren t q u e r ien n 'est 

b e a u c o m m e u n c o m b a t en t r e deux b i sons . Us 

f rappent la t e r re du pied, ils mug i s sen t , baissent 

les co rnes , ag i ten t la t ê te , lèvent la q u e u e , en 

foue t t en t l 'air et se p réc ip i t en t l ' un sur l ' au t re . 

Les environs re ten t i s sen t du choc des cornes et 

des f ronts . J a m a i s cependan t , a ssure A u d u b o n , 

un t au reau n'a p e r d u la vie dans un parei l c o m 

bat . Son c râne épais, p ro légé encore pa r u n e 

épaisse toison, suppor te le choc faci lement , et 

ses cornes cour t e s n e sont pas capables de b les 

ser m o r t e l l e m e n t u n adversa i re de m ê m e force. 

S'il ne r e n c o n t r e pas de mâle à c o m b a t t r e , le 

bison en r u t c h e r c h e à e x p r i m e r sa passion 

d ' u n e au t r e façon ; il s ' acharne alors après le 

sol , le fouille avec ses p ieds , re jel te la t e r r e en 

l 'air , lance de tous côtés , à coups de co rnes , 

les rnotles de gazon, et Unit par c r euse r ainsi 

u n e dépress ion en e n t o n n o i r , p lus ou mo ins 

; p rofonde . D 'au t res venan t con t inuer son œuvre , 

le t r ou finit pa r a c q u é r i r u n e ce r ta ine é t e n d u e . 

Mais ce travail semble avoir u n bu t d 'u t i l i té : 

de l 'eau s ' accurnulan t r a p i d e m e n t dans ces dé

p r e s s i o n s , il se forme ainsi u n e ba ignoi re dans 

l aque l le le bison p e u t se rafra îchir et se vau t re r 

p o u r se p réserver des p iqû res des insectes . « Le 

bison, dit Mœl lhausen , s 'enfonce de p lus en p lu s 

dans le mara i s ; il fouit avec ses p ieds , il se t o u r n e 

en r o n d , et ce n 'es t qu ' ap rè s u n séjour p ro longé 

dans son bain d e b o u e , qu ' i l en sor t . A ce m o m e n t , 

il n e ressemble p lus à a u c u n ê t re v i v a n t ; sa 

longue ba rbe et sa c r in iè re sont changées en u n e 

masse b o u e u s e ; les yeux seuls i nd iquen t qu ' i l y 
a u n bison sous cet te épaisse c o u c h e de vase. 

A pe ine a- t- i l qu i t t é son b a i n , q u ' u n au t re p r e n d 

sa p lace , pu is u n t ro i s ième, et ainsi de su i te , 

j u s q u ' à c e q u e tou t le t roupeau y ail passé . Celte 

boue se dessèche , forme u n e c roû te d u r e qui ne 

d ispara î t que q u a n d l ' an imal s'est rou lé dans 

l ' he rbe , ou q u a n d il a été lavé par la p luie . 

Le ru t d u re environ un mois , mais les mâles 

qu i n ' o n t pas t rouvé de femelles r es ten t mé

chan t s et fur ieux encore p e n d a n t p lus ieurs se

m a i n e s . Ils a t t aquen t m ê m e l ' h o m m e , devan t 

lequel ils s 'enfuient d 'o rd ina i re . Une odeur de 

m u s c insuppor t ab le t r ah i t de loin l eu r a p p r o c h e 

a u chasseur . Cette o d e u r se r é p a n d dans l ' a i r ; 

elle i m p r è g n e la v iande et la r en d i m m a n g e a b l e 

pour u n Européen . En m ê m e temps , l 'exci ta t ion 

épuise l ' an ima l ; il oubl ie de m a n g e r , il ma ig r i t , 

et s'affaiblit. Res té en a r r iè re du t roupeau , il se 

refait peu à peu : la sol i tude le c a l m e , il mange , 
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il r e p r e n d des forces, et en a u t o m n e il a oubl ié 
son a m o u r m a l h e u r e u x . 

Neuf mois après l ' accouplement , au mil ieu de 
mar s ou en avri l , la femelle m e t bas u n pe t i t . 
Elle s'est a u p a r a v a n t séparée du mâ le avec lequel 
elle vivait , e t s'est j o i n t e à d ' au t re s vaches éga
lement ple ines . Les m è r e s se chois issent le p â t u 
rage le plus gras , et y d e m e u r e n t avec leurs pe
tits t a n t qu 'e l les t rouven t à s'y n o u r r i r . Les soins 
qu 'e l les d o n n e n t à leurs veaux sont des plus t e n 
d r e s ; en cas de danger , elles les dé fenden t con t re 
leurs e n n e m i s . Les j eunes son t des ê t res char
mants , vifs, gais, t rès -enc l ins à j oue r , à g a m b a 
der , à s 'agacer. 

Le bison, d 'a i l leurs , n ' e s t pas maladro i t et 
paresseux , c o m m e l 'ont di t ce r ta ins a u t e u r s . 
Quoique lourd en appa rence , il fait p reuve d ' une 
agili té s u r p r e n a n t e . i l semble souvent j o u e r avec 
sa force. C'est sur tout le soir et le ma t in qu ' i l 
est le p lus vif; les veaux se l ivrent à mi l le j e u x ; 
les vieux les r e g a r d e n t avec plaisir ou m ê m e y 
p r e n n e n t pa r t . Malgré ses j a m b e s cour tes , le 
bison p a r c o u r t r a p i d e m e n t des espaces cons idé
rables . J a m a i s il ne m a r c h e l e n t e m e n t c o m m e le 
b œ u f ; son pas est p ressé , son t ro t vif, son galop 
si rapide q u ' u n bon cheval a de la pe ine à l 'at
t e indre . E n t ro t t an t , il a t t e in t fac i lement u n 
h o m m e . Ses m o u v e m e n t s sont par t i cu l ie r s , sac
cadés ; q u a n d il ga lope n o t a m m e n t , il décr i t 
une l igne ondu lée , en soulevant tan tô t l 'avant-
t ra in , t an tô t l ' a r r iô re - t r a in . Mais c o m m e nous 
l'aVons déjà dit , il n 'est n u l l e m e n t lourd e t mala
d r o i t ; bien au con t ra i r e , il est p lus vif et p lus 
agile q u e ne le ferait supposer un an ima l d ' u n e 
parei l le s t a tu re . Lorsqu ' i l est en fureur , il s'é
lance avec u n e incroyable rap id i té . Il nage long
t emps et v igoureusement . Il n 'hés i te j a m a i s à 
sau te r à l 'eau. Clarke vit u n t r o u p e a u t raverser 
le Missouri , à un endro i t où ce fleuve avait près 
de 2 k i lomèt res de la rge . Ces a n i m a u x t raversen t 
l 'eau r a p i d e m e n t , en formant u n e file con t inue , 
l 'un de r r i è r e l ' au t re ; les p remie r s on t déjà pr is 
pied, que les de rn i e r s sau ten t à pe ine à l 'eau. 

L 'ou ïe et l 'odora t sont les sens les plus déve
loppés chez le bison d ' A m é r i q u e . D'après l 'opi
nion u n a n i m e de tous les observa teurs , cet ani
mal a la vue mauvaise . On ne peu t cependan t 
pas dire q u e les organes de la vision soient 
chez lui peu déve loppés ; son œil est parfa i te
m e n t conformé, et diffère à pe ine de celui des 
aut res r u m i n a n t s . Mais les poils épais qui e n 
t o u r e n t la tè te l ' e m p ê c h e n t de bien voir . 

Sous le r a p p o r t de l ' in te l l igence, le bison ne 
diffère pas des autres bœufs sauvages. 11 est doux , 

craintif, peu p r o m p t à s 'exci ter , mais u n e fois 
en colère il oubl ie t o u t , devient courageux , m é 
chan t , a r d e n t à la vengeance . L ' in te l l igence des 
bisons, c o m m e on p e u t le voir chez des individus 
captifs, est suscept ible de d é v e l o p p e m e n t . Ils n\f 
sont pas inappr ivo isab les , c o m m e on l'a d i t ; 
ils on t a u con t ra i r e un ce r t a in a t t a c h e m e n t 
pour l ' h o m m e qu i les t ra i te b i e n ; ils a p p r e n n e n t 
à conna î t r e l eu r gard ien et à l ' a imer j u s q u ' à u n 
cer ta in po in t . Mais, à vrai d i re , il faut longtemps 
pour qu ' i ls déposen t l eu r t imid i té innée et qu'i ls 
r ev iennen t à d ' au t re s s e n t i m e n t s . Le mâ le est 
tou jours p lus conscient de l u i - m ê m e , p lus avide 
de domina t i on , et p a r conséquen t p lus courageux 
et p lus a m a t e u r de c o m b a t que la v a c h e . -• 

La voix du bison est u n sourd mug i s semen t , 
p lus semblab le à une sorte de r o u c o u l e m e n t 
q u ' a u b ê l e m e n t . Quand des mil l iers de bisons se 
font e n t e n d r e à la fois, c'est un b ru i t indescr ip 
t ib le : on di ra i t le r o u l e m e n t d u t o n n e r r e . 

Le r é g i m e du bison d ' A m é r i q u e varie suivant 
les saisons. E n é t é , l 'espèce^ t rouve dans les 
he rbes des pra i r ies une n o u r r i t u r e succu len te 
don t elle ressent b ien tô t les bons effets ; en hiver, 
elle doi t se con ten t e r d 'une a l imenta t ion p lus 
m a i g r e , de que lques j e u n e s poussesj de feuilles, 
d 'he rbes desséchées , de l ichens et de mousses . 
Du res te les b isons son t t rès-sobres et savent se 
con ten te r de peu . 

Les bisons son t exposés à b e a u c o u p de d a n 
gers . M ê m e là où ils sont à l ' abr i des a t t aques 
de l ' h o m m e et de leurs au t res e n n e m i s , ils ont 
encore à sou ten i r , c o m m e di t D a r w i n , le c o m b a t 
p o u r l 'exis tence, la c o n c u r r e n c e vi tale . L 'h iver 
est p o u r eux u n e n n e m i t e r r ib le , qui les tue 
par cen ta ines , les fatigue e t les épu ise . Le bison 
est c e p e n d a n t b ien a r m é p o u r lui rés is ter : son 
épaisse toison le p ro tège con t re le f roid; sa m u e 
c o n c o r d a n t avec les c h a n g e m e n t s de saison, 
j a m a i s l 'hiver n e le p r e n d au d é p o u r v u . Mais un 
épais tapis de ne ige r ecouvre le sol ; l ' an imal ne 
t rouve p lus de quoi assouvir sa faim. Il consume 
la graisse qu ' i l a amassée p e n d a n t l ' é t é ; il s'affai
blit de plus en plus , il ne p e u t plus se souten i r . 
Épuisé , il s ' abandonne avec u n e rés ignat ion 
ple ine de désespoir , il se couche et se laisse re
couvr i r pa r la ne ige . D 'au t res bisons périssent 
en c royant la g lace p lus forte, qu 'e l le ne l'est 
r ée l l emen t . Hab i tués à m a r c h e r en rangs serrés, 
ils se h a s a r d e n t su r u n cour s d 'eau gelé; la glace 
r o m p t sous leur poids , et ils font de vains efforts 
p o u r se dégager et r egagne r la r ive . Des cen
taines d ' au t r e s les suivent , les poussen t , et beau
coup finissent par se noyer . Il en pér i t également 
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un g r a n d n o m b r e l 'é té , lo r squ ' après avoir t r a 

versé u n e r ivière , ils veulent p r e n d r e pied à u n 

endro i t q u ' u n b a n c de sable ou de vase r e n d 

inabordable . Leur force est insuffisante p o u r 

s u r m o n t e r l 'obstacle ; ils s 'enfoncent peu à peu 

et finissent p a r d i spara î t re dans la vase. 

C h a s s e . — Le bison n ' a pas moins d ' ennemis 

que ses congénè re s . L 'ours gris , d i t -on , ne c ra in t 

pas de l ' a t t aquer , et le loup ravi t parfois un j eune 

veau. Mais son ennemi le p lus r edou tab le est 

l ' homme , le Peau -Rouge , c o m m e le b lanc , ce 

dern ier su r tou t , qui a donné en q u e l q u e sorte le 

signal de la des t ruc t ion de ces bovidés sauvages. 

H Autrefois , dit Mœllhausen , q u a n d le buffle 
pouvai t ê t re regardé en q u e l q u e sorte c o m m e 

l 'animal domes t ique des Ind iens , on ne r emar 

quait pas la d iminu t ion des t r o u p e a u x ; bien au 

contra i re , ils p rospéra ien t et se mul t ip l i a ien t dans 

les gras pâ tu rages . Les blancs a p p a r u r e n t ; la 

g rande et épaissse four rure du buffle leur con-

iiiiKi:y. 

v i n t ; la viande se t rouva de leur g o û t ; ils se p r o 
m i r e n t de la vente de l 'une et de l 'autre u n gain 
a b o n d a n t . 

« Ils éveil lèrent chez les hab i t an t s des s teppes 
l 'envie de se p r o c u r e r quelques-uns des objets 
br i l lants ou stupéfiants qu ' i ls avaient i nven té s ; 
ils les leur offrirent en échange du p r o d u i t de leurs 
chasses, et la des t ruc t ion c o m m e n ç a . Des mi l 
liers de buffles furent t ué s , et d u r e n t donne r l eu r 
large et su r tou t leur épaisse fou r ru re . En peu 
d 'années , leur n o m b r e d i m i n u a cons idérable
ment . L ' Ind ien insouciant n e songe pas à l 'ave
n i r , il ne vit q u e p o u r le p résen t . Il n ' a p lus besoin 
d 'ê t re exci té , il chassera j u s q u ' à ce que le d e r 
n ie r buffle lui ait laissé sa p e a u . Le t e m p s n 'est 
p lus éloigné où ce nob le an ima l n 'exis tera p lus 
que dans la m é m o i r e des h o m m e s , et t rois cent 
mille Indiens seront privés de leur sout ien : pous
sés par la fa im, ils deviendront , avec des mill ions 
de loups , un fléau pour la civilisation avoisi-

II — 182 
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nan t e et il faudra les dé t ru i re c o m p l è t e m e n t . 

« L 'on chasse le buffle de diverses m a n i è r e s . 
A l ' Indien des prair ies , cet te chasse p r o c u r e non-
s e u l e m e n t les moyens d ' ex i s tence , mais enco re 
les p lus g randes jou i ssances . Monté sur un c h e 
val d u r à la fa t igue, qu ' i l a o r d m a i r e m e n t pr is 
sauvage dans les s teppes , il a t te in t en p la ine n ' im
por te quel g ib i e r ; il m e t sa gloire à envoyer de 
sa selle, r a p i d e m e n t et s û r e m e n t , u n coup mor te l 
à la v ic t ime qu ' i l a chois ie . Il se dépoui l le , lui et 
son cheval , de tou t ce qui p e u t l 'a lourdir ; il e n 
lève S P S vê tements et sa s e l l e ; il a t t a c h e seu 
lement au m u s e a u du cheval une lan ière de cui r 
longue de 12 mè t re s , qu i t ra îne par t e r r e dans 
tou te sa l o n g u e u r . Cette lanière lu i se r t à g u i 
der sa m o n t u r e , et en cas de chu t e ou d 'acc ident 
à la ressaisir auss i tô t . 

« Dans la m a i n g a u c h e , il t ient son arc et au
tant de flèches qu'i l p e u t ; dans la m a i n dro i te , il 
a un fouet, avec lequel il pousse son cheval au 
mil ieu du t r o u p e a u , vers u n e vache bien grasse 
ou un j e u n e t a u r e a u . Le cours ie r in te l l igen t com
prend l ' in tent ion de son m a î t r e , et sans avoir be
soin d 'ê t re condu i t , il s ' a r rê te près de la proie 
convoi tée , et donne au chasseur l 'occasion de 
lui envoyer u n e flèche dans le flanc. La corde 
de l 'arc v ibre e n c o r e ; le fer de la flèche est à peine 
arr ivé à son b u t q u e le cheval fait u n b o n d vi
g o u r e u x et s 'éloigne du b ison furieux qui le m e 
n a c e de ses cornes , et il r a p p r o c h e le chasseur 
d 'une a u t r e v i c t i m e . L â c h a s s e con l inue ainsi , par 
tou te la p la ine , j u s q u ' à ce q u e l ' épu isement du 
cours ie r v ienne a r r ê t e r le chasseur infat igable. 
Les buffles blessés se sont séparés de la b a n d e ; 
ils gisent ex ténués ou m o u r a n t s su r la rou le que 
le t r oupeau a p a r c o u r u e . Les f emmes du c h a s 
seur ont suivi ses t r aces ; elles achèven t et d é p è 
cen t la p ro ie , e m p o r t e n t la peau e t les mei l leurs 
m o r c e a u x à leurs w i g w a m s ; la v iande y est c o u 
pée en longues lan iè res et s é c h é c ; la peau y est 
g ross i è rement t année . La ma jeu re pa r t i e de la 
bê te esl a b a n d o n n é e aux loups . 

« La longue c r in iè re d u buffle lu i couvre les 
yeux et l ' e m p ê c h e de bien voir : aussi le chasseur 
peut s ' approcher de lui , m ê m e à pied, sans ê t re 
ape rçu . L ' Ind ien se revêt d 'une peau de loup , et 
m a r c h e à q u a t r e pa t tes en t e n a n t ses a r m e s de
vant lui , et en déc r ivan t des z igzags. Si le venL 
ne vient pas le t r ah i r , l ' Indien peu t t u e r u n buf
fle de t rès-près , sans t rouble r le res te du t r o u 
peau . La dé tona t ion d ' u n e a r m e à feu n'effraye 
pas ces a n i m a u x , tant que leur odora t ne leur a 
pas révélé la présence de l ' h o m m e . 

«Un chasseur bien caché peut tuer p lus ieurs 

buffles de s u i t e ; le râ le de l ' agonisan t peu t tout 
au plus faire lever q u e l q u e tête p e n d a n t un ins
t a n t ; mais b ientô t l ' a n i m a l i n q u i e t se r e m e t à 
p a î t r e . 

« E n toute saison, on poursu i t le buffle avec 
a rdeur , m ê m e q u a n d la neige r ecouvre le sol 
d 'une couche épaisse, et q u e la chasse à cheval 
est devenue imposs ib le . Le buffle n e m a r c h e alors 
q u e diff ici lement; ma i s le rusé Indien chausse 
ses souliers de ne ige , qu i l ' empêchen t d 'enfoncer , 
il s ' approche a i s é m e n t du géan t m a i n t e n a n t sans 
défense, et le t r anspe rce de sa lance . 

« Le buffle est ainsi sacrifié plus à la passion 
de la chasse , q u ' à u n e ut i l i té rée l le . On lui fait 
u n e g u e r r e de des t ruc t ion sans p i t ié . » 

J o h n F rank l i n assista près de Carlston à une 
chasse par t i cu l iè re au b i son . On avail en touré 
u n e i m m e n s e é t e n d u e de p ieux et de m u r s de 
neige. D 'un cô té , la neige avait élô laissée en 
p e n t e , j u s q u ' à la h a u t e u r des p ieux . Des Indiens 
à cheval, poussan t des cris terr ibles et t i ran t des 
coups de fusil, r aba t t i r en t dans ce t enclos un 
t r oupeau de b isons , et l'y t u è r e n t fac i lement . 

D 'aut res voyageurs on t aussi l o n g u e m e n t par lé 
des chasses au b ison . A u d u b o n r a p p o r t e que 
depuis F o r t - U n i o n , on t i re sur les t r o u p e a u x de 
buffles à coups de c a n o n . 

F r œ b e l r acon te que , q u a n d dans sa caravane 
on avait besoin de v i ande , on envoyai t un bon 
cavalier p o u r s ' e n p rocu re r . Il péné t r a i t au mil ieu 
d ' u n t r o u p e a u , qui s ' inquiéta i t peu de sa p ré 
sence , choisissait un an ima l , me t ta i l en fuite la 
b a n d e dont celui-ci faisait par t ie , le poursuiva i t 
j u s q u ' à ce qu' i l pû t appuye r le c anon de son r e 
volver sur son épaule gauche et le tua i t . J a m a i s 
u n bison ne t in t tê te . P e n d a n t la chasse , les a u 
t res bisons se met ta ien t un peu de cô té . 

U n Mexicain qu i faisait par t ie de la caravane 
de F r œ b e l , et qu i avait été p e n d a n t h u i t ans 
esclave chez les C o m a n c h e s , ' l a n ç a i t le lasso 
avec une telle adresse , qu ' i l p r e n a i t à l 'aide de 
cet engin n o n - s e u l e m e n t des veaux, mais encore 
des vaches adu l tes . Il l eur enrou la i t le cou avec 
le .lasso. L ' a n i m a l s 'ar rê ta i t p o u r s'en déba r ra s 
ser, et alors F r œ b e l s ' approchai t , lui passai t a u 
tour des j a m b e s , u n e corde à l 'aide de laquelle 
il le faisait t o m b e r . Quand le bison était aba t tu , 
no t r e h o m m e sautai t à bas de son cheval , lui a t 
t acha i t les p ieds , r e g o r g e a i t et le dépeça i t . La 
peau , le sque le t te , tout ce q u e l 'on n e voulait ou 
ne pouvai t ut i l iser , était a b a n d o n n é aux loups et 
aux v a u t o u r s . 

La chasse au bison n 'es t pas tou jours aussi 
h e u r e u s e . W y c l h vit u n Ind ien payer cher la 
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poursu i te d 'un bison qu' i l avait blessé. L ' an ima l 

se r e t o u r n a s u b i t e m e n t sur lui , son cheval s'ef

fraya, le renversa , et avant qu ' i l pû t se relever , le 

bison lui avait pe rcé la po i t r ine d ' un coup de 

corne . R icha rdson nous r acon te un cas pa re i l . 

Près de C a r l t o n - h o u s e , u n employé de la 

Compagnie de la ba ie d 'Hudson fil, feu su r u n 

bison. Celui ci t omba , l ' i m p r u d e n t chasseur 

s ' approcha p o u r cons ta te r l ' h eu reux résu l ta t de 

son coup . Mais aussi tôt le bison se releva et 

fondit sur lu i . Cet h o m m e étai t d ' une force et 

d'un sang-froid ex t rao rd ina i res . 11 saisit l ' an ima l 

par les poils du front et lut ta l ong temps avec lui. 

Malheureusement , il se démi t le poignet , t omba 

à t e r r e , et r e ç u t deux ou trois coups de c o r n e 

qui le t uè ren t à d e m i . Ses c o m p a g n o n s le t r ou 

vèrent sans conna issance et nagean t dans son 

sang ; le bison étai t couché près de lu i , a t t en 

dant que l ' h o m m e d o n n â t un s igne de vie, p o u r 

l 'achever . Ce n 'es t q u e q u a n d il se fut éloigné 

que l 'on pu t enlever le m a l h e u r e u x ; il guér i t 

bien des acc iden ts imméd ia t s de sa b lessure , 

mais m o u r u t que lques mois après . Un au t r e 

chasseur du t res ter p lus ieurs heu res sur u n a r 

bre où il s 'élait réfugié ; le bison furieux l'y main

tenai t assiégé. 

Les quadrupèdes ennemis du bison n e s'en 

r e n d e n t pas non p lus maî t res sans c o m b a t . Il 

sait pa r fa i t ement se défendre con t re les a t taques 

du loup , et cel les p lus dange reuses d u boule 

dogue . Quand u n de ces carnass iers l 'a m o r d u , 

le b i son , d 'un seul m o u v e m e n t é e lance par-dessus 

sa tê te , ou le t r anspe rce de ses cornes . Des do

gues, m ê m e bien dressés , s u c c o m b e n t dans cet te 

lu t te . Us ne ha rcè len t le bison qu ' en se t e n a n t à 

dis tance, et chois issent le m o m e n t p o u r s 'é

lancer et le m o r d r e à la lèvre ; mais q u a n d le b i 

son se sent pr is de la sor te , il écarte r a p i d e m e n t 

les pat tes de devant , lève celles de de r r i è r e et 

t ombe de tou t son poids sur le ch ien qu ' i l écrase . 

C u p t i v i t é . — Ce n'est que depuis t rès-peu de 

t emps que l 'on voit des bisons dans les j a rd ins 

zoologiques d ' E u r o p e . Un lord anglais , c o m m e 

on m e l 'appr i t à Londres , en fit venir quelques 

paires d ' A m é r i q u e , les éleva dans ses t e r res d 'E 

cosse et en obt int un t r oupeau de 1 3 à 25 ind i 

vidus. A sa m o r t , les bisons furent a m e n é s et 

vendus au m a r c h é de L o n d r e s . 

Depuis u n an , le Ja rd in zoologique de H a m 

bourg possède u n e belle pa i re de bisons d 'Amé

r ique . C'est sur eux que j ' a i fait mes observa

t ions. Au c o m m e n c e m e n t , ils é ta ient t imides et 

craint ifs . Ils s 'enfuyaient devant q u i c o n q u e les 

a p p r o c h a i t ; mais assez souvent ils devenaient 

m e n a ç a n t s . Ils s ' h a b i t u è r e n t r a p i d e m e n t à leur 

écur ie , ou plutôt à leur c r è c h e . Ils ne venaient 

cependan t m a n g e r que q u a n d tou t é ta i t t r a n 

qui l le . Us se tena ien t loin des visi teurs d u j a r 

din , et se m o n t r a i e n t peu disposés à se lier avec 

les h o m m e s . Mais en q u e l q u e s mois ces d i s p o 

sitions se pe rd i ren t , et m a i n t e n a n t l eur gard ien 

est t r anqu i l l e su r leur c o m p t e . Us on t r econnu 

sa domina t ion et s'y soumet t en t volontiers ; ils 

obéissent à son appe l , a r r ivent avec confiance à 

la gri l le, lui p r ennen t la nou r r i t u r e dans la ma in . 

Us t émoignen t aux visiteurs au t an t d' indifférence 

qu' i ls l eur avaient m o n t r é de t imidi té . Un grand 

concours de pe r sonnes n e les effarouche p lus . 

Us sont peu difficiles p o u r leur n o u r r i t u r e ; tou

tefois, ils savent par fa i t ement d i s t inguer ce qui 

est bon , et le préfèrent . Ils se con ten ten t des 

mômes a l iments que les vaches domes t iques , et 

n e boivent q u e de l 'eau. Us ont cependan t gardé 

toujours u n e cer ta ine i n d é p e n d a n c e . Le g r a n d 

air leur est si nécessai re q u e , m ô m e par le m a u 

vais t emps , ils se t iennent p lus dans l e u r enclos 

q u e dans leur écu r i e . En hiver , nous les voyons 

couchés su r la neige et sur la glace, souvent r e 

couver ts d 'une couche de ne ige . Pa r Jes fortes 

p luies , c'est au plus s'ils secouent la tôle. Le 

j o u r , ils r e s ten t d 'o rd ina i re s i lenc ieusement t r a n 

quil les à la m ê m e p l ace ; mais vers le couche r du 

soleil , ils dev iennent actifs, galopent et g a m b a 

den t dans leur e n c l o s ; ils res tent éveillés t ou t e 

la n u i t . 

Le d i rec teu r du Ja rd in zoologique d e C o l o g n e , 

le d o c t e u r B o d i n u s , a o b t e n u des pet i t s de ses 

bisons : n o u s espérons en ob ten i r auss i . Un 

A m é r i c a i n , du n o m de Wickliffe, donna à A u d u -

bon des détai ls sur l 'élève des bisons, dont il 

s 'était occupé p e n d a n t t r en te ans . Il eu t des b i 

sons de pu r sang, qu ' i l croisa avec des bœufs d o 

mes t iques , et il en eut des peti ts qui fu ren t fé

conds . Il éleva des mé t i s d e m i - s a n g et t ro i s -

qua r t s ; il les accoup la en t re eux, avec le b ison, 

avec le bœuf c o m m u n , fit en un m o t les expé

r iences les p lus var iées , et toujours avec s u c 

cès . Il n e doute pas que le bison ne puisse deve

nir un excellent an ima l domes t ique , ut i le s u r t o u t 

par son lait et par sa la ine . En tous cas , la chose 

mér i t e d 'ê t re é tudiée , non moins par les n a t u r a 

listes q u e p a r les ag ronomes . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La chasse du bison 

est d 'un bon r appor t . La viande séchée , c o n n u e 

en A m é r i q u e , sous le n o m de pemmikan, est en

voyée au loin, et tous les voyageurs la vanten t 

c o m m e viande de bon goût . La langue passe 

p o u r un mets dé l ic ieux. La chai r de la vache est 
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plus grasse que ceHe du m â l e ; celle d u veau est 
t r è s - t end re . 

De la peau , les Ind iens se font de c h a u d s vête
m e n t , des t en tes , des couver tu res ; ils en gar
n i ssen t la m e m b r u r e de leurs cano ts , ils en font 
des selles, des ce in tu res ; avec les os, ils fabr i 
q u e n t des a r çons , des c o u t e a u x à sca lpe r ; des 
t endons , ils font des cordes d 'a rc e t d u fil. Avec 
les pieds et les sabots ils fabr iquen t de la col le . 
Us tonden t les cr ins de la tê te e t du cou p o u r 
en faire des c o r d e s ; les q u e u e s leur servent de 
chas se -mouches . Le fumie r est leur c o m b u s 
t ible. Les Européens sont g rands a m a t e u r s de la 
peau de bison. Le cu i r est bon , q u o i q u ' u n peu 
p o r e u x ; la fou r ru re fait d 'exce l len tes couver 
tu res ; u n e belle four rure se paye a u Canada 3 à 
4 livres s ter l ing . 

La laine du bison d ' A m é r i q u e est t rès -abon
dan te ; u n e seule to ison pèse j u s q u ' à 4 k i lo 
g r a m m e s . On p e u t la travai l ler c o m m e la laine de 
m o u t o n , et en ce r t a ins endroi t s , on en fabr ique 
des étoffes t rès -chaudes et t rès-sol ides . Dans ces 
dern ie rs t e m p s , des essais tentés en Angle te r re 
ont p rodu i t des étoffes t rès-bel les et très-fines. 

L E S B O E U F S — BOS. 

Lie Rindtir. 

C a r a c t è r e s . — Les bœufs p r o p r e m e n t dits on t 
le front plat e t long, les cornes g r andes , m é d i o 
c r e m e n t développées à la base e t insérées à la 
h a u t e u r de la crê te frontale ; ils on t d 'ord ina i re 
13 ver tèbres dorsales , 6 lomba i r e s et 4 sacrées , 
u n poil cou r t et assez épais . 

Cette division r en fe rme les espèces les plus 
utiles à l ' h o m m e ; il en est m ô m e , p a r m i celles 
qu i ne lui sont pas encore soumises , qui m é r i 
ten t de fixer no t r e a t t en t ion . C'est pa r l 'é tude de 
celles-ci que nous c o m m e n c e r o n s l 'his toire des 
bœufs . 

P a r m i les bœufs nous d i s t i n g u e r o n s : I o les 
bœufs sauvages ou e r r a n t s ; 2° les bœufs r e d e 
venus sauvages ; 3° les bœufs domes t i ques . 

I o Les bœufs sauvages. 

LE BOEUF G A VAL — BOS I'ROISTALIS. 

Ber Gayal. 

C a r a c t è r e s . — Le gayal (Jig. 310), q u ' o n n o m m e 
aussi gyall, bœuf des jungles, est u n e bel le espèce , 

de 3 m è t r e s de long , de l m , 6 5 d e h a u t e u r au 

g a r r o t , e t don t la q u e u e m e s u r e 80 cent . Il a 

le corps gros et fort, le cou cour t , la tê te g rande , 

la rge en a r r i è r e , les cornes r e l a t ivement cour tes , 

mais for tes , assez épaisses à la base , se r ecou r 

ban t en demi -ce rc l e d ' abo rd en h a u t et e n d e h o r s , 

puis u n peu en dedans , apla t ies d 'avant en a r 

r ière à la rac ine et m a r q u é e s de rugosi tés t r ans 

versales , rondes e t lisses à l eu r po in t e . Le pelage 

est c o u r t et épais , les poils en son t roides et 

minces ; c eux du front on t u n peu plus de l o n 

gueur q u e les au t re s et sont c r épus . L a touffe 

t e rmina l e de la queue et les poils du front sont 

gris . Les veaux sont b r u n - r o u x . 

C o m m e ca rac tè re spécif ique, cet an ima l a 

14 pa i res de côtes , t and is q u e les au t r e s bœufs 

en ont 17. Il a en ou t re 5 ve r t èb res lombai res , 

5 sacrées et 5 cauda le s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e — L 'espèce h a 

bite les m o n t a g n e s boisées du sud e t du cen t re 

de l ' Inde et de l'île de Ceylan, à u n e a l t i tude de 

1,000 à 1,300 m è t r e s au-dessus d u niveau de la 

m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le gayal, 

c o m m e sa vivacité et son agil i té l ' i nd iquen t , est 
un an ima l des m o n t a g n e s . Il g r i m p e avec au t an t 
de sécur i té q u e l 'yack. Son genre de vie ne dif
fère pas n o t a b l e m e n t de celui des au t re s bovidés . 
Il vit en t r o u p e a u x avec ses semblab l e s ; le m a 
t in , le soir, e t pa r les nu i t s c la i res , il va aux p â 
turages avant la cha leur suffocante de m i d i , puis 
se re l i re dans la forêt et se repose à l ' o m b r e , en 
r u m i n a n t . 11 a i m e l 'eau, ma i s non la v a s e ; il 
évite les mara i s , mais se ba igne volont iers dans 
les ru isseaux l impides des m o n t a g n e s . 11 est d o u x 
et confiant , évite l ' h o m m e , et j a m a i s n e l 'at
t a q u e . Il se défend c o u r a g e u s e m e n t con t re les 
carnass iers , et m e t en fuite le t igre et la p a n 
thè r e . Ses sens a iguisés , sa g rande agi l i té , sa 
course r ap ide , le sauvent e t lu i p e r m e t t e n t de 
s 'éloigner de ses e n n e m i s . 

C h a s s e . — Dans p lus ieurs par t i es des Indes , 
on chasse le bœuf des j u n g l e s p o u r se p r o c u r e r 
sa v iande et sa peau , p lus souvent e n c o r e p o u r 
l 'avoir vivant . 

Les Kookies on t une m a n i è r e t rès - s imple de 
p r e n d r e les gayals sauvages : la voici . Quand ils 
en on t d éco u v e r t une t r o u p e dans les j ung le s , ils 
p r é p a r e n t u n cer ta in n o m b r e de boules , d u vo
l u m e d 'une tê te h u m a i n e , et composées de sel et 
d 'une espèce par t i cu l iè re de t e r r e : puis ils con
du i sen t leurs gayals apprivoisés vers les p r emie r s . 
Les deux t roupes se r e n c o n t r e n t b ientô t , se 

[ mê len t l ' une à l ' au t re , les mâles d 'une t roupe 
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L E B O E U F G A Y A L . GG1 

l'ig. 311. Le Bœuf gaur. 

s 'a l tachant de p ré fé rence aux femelles de l ' au t re , i 
Alors les Kookies r é p a n d e n t l eu r s boules dans | 
les par t ies des jung les où ils supposen t que la 
t roupe passe de pré fé rence ; et ils observent ses 
m o u v e m e n t s . Les gayals , at t irés par l 'aspect et 
par l ' odeur de cet appât , y appl iquent l eur langue ; 
et, lorsqu ' i l s on t senti le goût d u sel, et la t e r r e 
par t icul ière don t il se compose , ils n ' abandon 
nen t plus cet endro i t que toutes les boules n ' a i en t 
été épuisées . Mais les Kookies ont eu le soin d 'en 
p répa re r de nouvel les , et, pour éviter qu 'e l les 
ne soient si r a p i d e m e n t dé t ru i t es , ils m ê l e n t 
du coton avec la t e r r e et le sel. Tou t cela conti
n u e environ u n mois et demi , t e m p s p e n d a n t le 
quel les gayals apprivoisés et les sauvages , t o u 
jours r éun i s , l èchen t ensemble ces bou les qu i les 
séduisent . Le Kookie , u n j o u r ou deux après q u e 
ces a n i m a u x se t rouven t ainsi rassemblés , se 
m o n t r e à u n e dis tance assez g r a n d e p o u r ne pas 

effrayer les individus sauvages ; il s ' approche pa r 
degrés , t an t qu 'enfin sa vue leur est devenue si 
famil ière , qu ' i l peu t s ' avancer p o u r caresser ses 
gayals apprivoisés sans faire fuir ceux qui ne le 
sont pas . Bien tô t il les t o u c h e aussi de la m a i n , 
l eur fait des caresses , en m ê m e t e m p s qu ' i l l eu r 
donne en a b o n d a n c e de ces boules à l é c h e r ; et 
a ins i , dans le c o u r t espace de t e m p s que j ' a i c i té , 
il est en é ta t de les e n t r a î n e r ayee ceux qu ' i l a 
apprivoisés vers son par rah ou vil lage, sans le 
m o i n d r e emplo i de la fo rce ; dès lors , ces gayals 
s ' a t t achen t si v ivement au p a r r a h , q u e lo r sque 
les Kookies ômigren t d 'une place à u n e a u t r e , ils 
sont toujours dans la nécess i té de m e t t r e le feu 
dans les hu t t e s qu' i ls a b a n d o n n e n t , car les gayals 
y r e tou rne ra i en t de l e u r d e m e u r e actuel le , si les 
anc iennes res ta ien t debou t . La nouvel le ou la 
ple ine lune sont les époques où les Kookies com
mencen t , en généra l , l 'opérat ion qu i les r en d 
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maî t res des gayals sauvages , pa r ce qu ' i ls ont ob 
servé que c 'est alors que les deux sexes sont le 
p lus encl ins à s 'associer . 

Chez que lques t r ibus h i n d o u e s , le gayal passe, 
c o m m e le zébu, p o u r u n an ima l sac ré . On n'ose 
pas le t u e r ; on le m è n e pa î t re dans les pâtu
r a g e s réservés , lo r squ 'on veut offrir u n sacrifice 
aux dieux. 

Dans d 'au t res con t rées , on p rend des gayals 
p o u r les faire c o m b a t t r e , et l 'on ne se fait pas 
sc rupu le de m a n g e r l eu r v iande . On voit su r 
tou t des t r o u p e a u x de gayals chez les peup lades 
des m o n t a g n e s , dans les provinces de T h i p o u r a , 
Gilhead et Tsch idagong . Dans ces de rn ie r s t e m p s , 
les Anglais on t essayé d ' acc l ima te r cet an ima l 
a u Benga le . 

Mais le gayal , m ô m e d o m e s t i q u e , ne se plaî t 
q u e dans les cont rées boisées et o m b r e u s e s ; il 
pér i t b ien tô t dans les pays chauds . Nulle p a r t on 
n e le fait t ravai l ler . LesKook ies ne boivent m ê m e 
pas son lai t . 

Quant à sa r e p r o d u c t i o n , on sait s e u l e m e n t 
q u e la vache m e t bas un seul veau , après u n e 
ges ta t ion d,e h u i t à neuf moi s . El le est toujours 
stéri le l ' année su ivante . 

J u s q u ' i c i on n ' a essayé de croiser le gayal 
qu 'avec le zébu , et l 'on en a ob tenu de b o n s r é 
su l ta t s . Des déta i ls p lus c i rcons tanciés font e n 
core défaut. 

L E B O E U F G A U R — VOS GAVIWS-

Dur Gaur. 

C a r a c t è r e s . — On a souvent confondu j u s 
qu ' ic i le gayal avec le gaur (fig. 309), qui lui res
semble b e a u c o u p . Mais celui-ci a 13 ver tèbres 
dorsales , 6 lomba i res , 3 sacrées e t 19 c a u d a l e s ; 
il m a n q u e de fanons et a le frontal a u t r e m e n t 
con fo rmé . Au res te , sa tai l le est plus forte q u e 
celle du gaya l ; il le cède à peine à l ' a m i et au 
buffle des îles de la Sonde . Un individu non en
core adul te avait 3 m , 6 0 de long, et plus de l m , 8 0 
de h a u t ; ses cornes m e s u r a i e n t 40 cent , de 
long, et leur c i rconférence , à la rac ine , était de 
plus de 33 cent . 

«Le gaur se dis t ingue des au t r e s bœufs par des 
j a m b e s h a u t e s , sa s ta tu re r e l a t i vemen t é l an 
cée . Ses poils sont cour t s et épais ; ceux du 
front et de l ' ex t rémi té de la q u e u e son t a l lon
gés . Leur cou leu r est d ' un no i r b r u n foncé ou 
d ' u n noi r b l euâ t re , pa ra i ssan t noir foncé au s o 
leil . Il est r a r e de r e n c o n t r e r des ind iv idus qu i 
soient b r u n roux ou b l e u â t r e t e rne . Les p ieds et 
le front sont o r d i n a i r e m e n t d 'un blanc sale. 

( D i s t r i b u t i o n , g é o g r a p h i q u e . — L'aire de 

dispers ion du gau r pa ra î t t rès -bornée . On le 

t rouve su r tou t sur la m o n t a g n e de Myn-Pâd, 

h a u t e m o n t a g n e isolée , t e rmi n ée en pla teau 

et si tuée dans la province de Sergoja. Ce plateau 

a environ 30 mil les de longueur , sur 24 ou 

25 mil les de la rgeur à son mi l i eu , et il para î t 

élevé de 660 m è t r e s au-dessus des pla ines e n 

vi ronnan tes ; ses flancs sont s i l lonnés de cours 

d ' eau e t de ru i sseaux , de vallées profondes , 

j couver tes de forêts basses et touffues. C'est 

dans ces jung les impra t i cab le s que vivent les 

a n i m a u x , à l 'abri des a t te intes de l ' h o m m e . Il 

y avait autrefois vingt-cinq villages sur le Myn-

P â d ; mais le g r a n d n o m b r e de bê tes sauvages 

j q u e n o u r r i t ce t t e m o n t a g n e les a fait a b a n -

j d o n n e r . 

| M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —· Le gau r vit 

sur ce p la teau , dans les forêts épaisses, su r les 
rives tou jours vertes des cours d 'eau , où il 
t rouve en a b o n d a n c e et des re t ra i tes et des pâ 
t u r a g e s . A u t a n t qu 'on a pu le cons ta te r , il vit en 
peti tes t roupes de cent à cent vingt individus ; 
il se t ient le p lus souvent dans les forêts, et ne 
se r en d dans les vallées verdoyantes q u e pa r les 
grandes c h a l e u r s . Les vieux mâles sont b a n n i s 
du t roupeau ; ils m è n e n t une vie sol i ta i re , et 
p a r c o u r e n t de plus grands espaces que les t r o u -

' peaux . 

. C o m m e le gayal , le gau r est cra in t i f et p e u -
j r e u x . Dès qu ' i l est avert i de l ' app roche de 
' l ' h o m m e , il se réfugie dans les jung le s , et c e 

p e n d a n t il le laisse a p p r o c h e r s'il est m o n t é sur 

I un é léphant . Le peu de cra in te qu' i l m o n t r e p o u r 
les géants de sa pa t r i e , vient p r o b a b l e m e n t de 
ce qu ' i ls n 'on t j ama i s servi à sa chasse . Il fuit 
toujours devant les cavaliers et les p ié tons . 

Quelque craint if qu ' i l soit d 'ordinaire , le gaur , 
quand il est aLlaqué, se défend cependan t avec 
courage con t re les carnassiers et con t re l ' h o m m e . 
Il ne semble pas non plus vivre en b o n n e h a r -

| mon ie avec le buffle qui hab i t e les m ê m e s r é 
g i o n s ; les indigènes assuren t que celui-ci l 'évite 
toujours . Lor squ ' i l est i r r i té , le gaur devient un 
an ima l d a n g e r e u x , m ê m e pour le t i g r e . 

i Les Anglais , lorsqu ' i ls chassen t le gaur , font 
p a r c o u r i r les j u n g l e s pa r des indigènes qui ra 
ba t t en t le gibier vers eux . 

Le r a p p r o c h e m e n t des sexes a lieu en a o û t ; 
la femelle por te douze mois (?). El le soigne son 
pet i t avec tendresse et le défend avec courage . 

C a p t i v i t é . — On a essayé plusieurs fois, mais 
tou jours en vain, de d o m p t e r cet an ima l . Les 

1 veaux deviennent malades dès les p remie r s 
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temps de leur capt iv i té , e t ne t a r d e n t pas à 
succomber . 

L E B O E U F B A 1 T T E X G . — BOS BANTENG. 

D r Banteng. 

C a r a c t è r e s . — Le ban t eng (fig. 312) a 2 n , 4 3 de 

long, et l™,53 de h a u t ; sa queue mesu re 90 cent . Il 

a le por t des belles races du bœuf domes t i que . Ses 

cornes sont cour tes , épaisses à la base , po in tues , 

faiblement r ecourbées en demi-cerc le en bas et 

en dedans dans la p remiè re moi t ié , pu is en hau t 

et un peu en avant . Les poils sont épais, cour t s 

et roides ; ceux du s o m m e t de la tète on t u n peu 

plus de longueur que les au t re s e t sont c r é p u s . 

La cou leur varie suivant l 'âge et le sexe : les vieux 

taureaux sont d 'un br ' jn noir , à reflets roux ; les 

vieilles vaches d 'un b r u n roux j a u n e , p lus ou 

moins foncé, la poi t r ine et l 'épine dorsale t i ran t 

sur le noir , la gorge sur le b l a n c ; la touffe ter

minale de la q u e u e est tou jours noi re . 

Le b a n t e n g diffère des au t r e s bœufs par son 

squele t te . Il a 13 ver tèbres dorsales, 6 lombai res , 

4 sacrées et 18 cauda les . 

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

Cette espèce a été découver te il y a que lques 

années dans les cont rées sud de l 'Asie. El le est 

assez c o m m u n e su r les m o n t a g n e s boisées de 

que lques -unes des îles de la Sonde . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les ban-

tengs paissent ensemble par pe t i t s t roupeaux , 

sous la condu i t e d ' un t a u r e a u . Les vieux mâles , 

méchan t s , sont bannis de la b a n d e , et vivent so

litaires ; il en est de m ê m e des j e u n e s , qui n ' on t 

pas encore toute l eur force. 

Dans les endro i t s t ranqui l l es , ces a n i m a u x 

paissent le j o u r , et ils paissent la nu i t là où ils 

sont inqu ié tés . 

Ils se nour r i s sen t de j eunes pousses et de 

feuilles de différents a rb res . L e u r voix est un 

faible g r o g n e m e n t . Du reste , l eur genre de vie 

est t rès-peu c o n n u . 

Les ind igènes les chassent p o u r se p rocu re r 

leur viande et leur peau . 

C a p t i v i t é . — Les vieux ban tengs ne se lais

sent pas appr ivo i se r . Les j e u n e s , pa r con t r e , 

sont doux et obéissants ; on peu t en faire de vé

ritables a n i m a u x domes t iques . 

Us s ' accoup len t avec les au t r e s espèces de 

bœufs. Aussi , à Ja^a , a-t-on l ' hab i tude de con

duire dans les forêts des vaches de zébus appr i 

voisées, pour les y faire couvr i r par les taureaux 

sauvages. 

2° Les bœufs errants ou redevenus sauvages, 

i" Les bœufs errants ou redevenus sauvages de l'Europe. 

LES BOEUFS DES STEPPES — BOS DE SUR TOR U M. 

l)xs Sleppenrind. 

C a r a c t è r e s . — Ce bœuf [fig. 313) est c a r a c 

térisé par u n e tê te longue , m i n c e , des cornes 

é n o r m e s , t rès -écar lées , u n m u s e a u po in tu , u n 

cou m i n c e , des fanons peu développés , un corps 

cour t , u n e c roupe sai l lante , u n e q u e u e à inser

tion basse, c o m p t a n t t rois ver tèbres de m o i n s 

que chez les aut res espèces . 

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

steppes serait o r ig ina i re , d ' après F i tz inger , 

des s teppes de l 'Asie cen t ra le et de l 'Eu rope 

or ienta le , d 'où il se serai t ensu i te r é p a n d u vers 

l 'ouest . 

On le t rouve depuis la Mongolie et la Ta r t a r i e , 

j u s q u e dans la Russie mér id iona l e , en Bessa ra 

bie, en Bulgar ie , en Moldavie , en Transylva

n ie , en H o n g r i e , en Podol ie , en Galicie, en 

Serbie , en Bosnie e t dans le sud de l ' I ta l ie . La 

race hongro i se est la mei l l eure . Dans la p lus 

g rande pa r t i e de son ai re de dispers ion, le b œ u f 

des s teppes vit à un é ta t à demi sauvage. 

Dans le sud de la Russie , e n T a r t a r i e , et p r o 

b a b l e m e n t dans u n e grande par t ie de l 'Asie 

cen t r a l e , il existe aussi d ' immenses b a n d e s de 

bœufs . Tou tes les steppes russes sont couver tes 

de t roupeaux de chevaux , de m o u t o n s e l de 

bœufs . E n é té , ces a n i m a u x vivent c o n t i n u e l l e 

m e n t en plein a i r ; en hiver , ils t rouvent de r r i è re 

de pet i ls m u r s en t e r r e un abr i cont re la t o u r 

m e n t e ; si à ce m u r est fixé, d ' u n côté , un misé

rable toit , l ' ensemble const i tue u n e étable exce l 

l en t e . 

Les bœufs dominen t dans ces t roupeaux . Du 

res te , sous bien des r a p p o r t s , ils sont plus avan

tageux q u e les au t r e s a n i m a u x . Us se venden t 

plus faci lement , ne pér issent pas aussi souvent 

q u e les mou tons et les chevaux au mi l i eu des 

t o u r m e n t e s de n e i g e ; ils ne pe rden t pas la tê te , 

e t si la t e m p ê t e n 'est pas t rop forte, ils r en t ren t 

tou jours d i r ec t emen t à l eu r é table . Tou te l ' an

n é e , de longs convois de ces an imaux se di r igent 

vers la Galicie, et de là vers P r a g u e et Y ienne , 

vers Moscou et S a i n t - P é t e r s b o u r g , vers la Polo

gne et les provinces p r u s s i e n n e s , ou bien, au 

sud, vers Odessa. 

Dans la p lupa r t des local i tés , les t roupeaux 

sont abandonnés à e u x - m ê m e s ; les bergers ne 
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sont là que p o u r ne pas les laisser t r op s 'écar ter 
et p o u r sépare r des vaches les veaux lorsqu ' i l s 
ont a t te in t u n e cer ta ine ta i l le . Ces a n i m a u x sont 
durs à la fat igue, insensibles au mauva i s t e m p s , 
sobres e t con ten t s de la p lus mauva i se nour 
r i t u re . 

Ceux des Kirghises et des K a l m o u c k s m è n e n t 
une vie n o m a d e , et sont employés à por te r des 
fa rdeaux. E n é t é , les s teppes offrent pa r tou t de 
r iches pâ tu r ages ; ma i s , en h iver , l 'on se fixe dans 
les endroi t s r iches en roseaux , en feuilles sèches , 
seuls a l imen t s don t les bes t iaux doivent se con
t e n t e r . 

Dans les s teppes du sud de la Russ ie , on ab reuve 
les bœufs le ma t in , pu i s on les l â c h e ; le soir , ils 
r ev iennen t d ' e u x - m ê m e s . Les vaches n o u r r i 
cières r e t rouven t l eu r s pet i ts dont on les avait 
sépares le m a t i n . En h iver , on n o u r r i t à la 

maison les vaches lai t ières et les veaux, et m ê m e 
les bœufs , l o r sque le sol est r ecouve r t d 'une 
épaisse c o u c h e de ne ige . D 'o rd ina i r e , les j eunes 
bœufs qu i on t crû en l iber té au mi l i eu des 
s teppes sont sauvages , désobéissants et pa res 
seux ; il faut en a t t e le r h u i t ou dix à u n e c h a r 
r u e , si l 'on veu t en faire q u e l q u e chose . 

P o u r les h a b i t u e r au j o u g , on chasse deux 
bœufs dans u n e c o u r , on leur l ance u ^ h œ u d 
cou lan t au tou r des co rnes , et on les a t t ache 
ensui te l 'un à côté de l ' au t re à u n p ieu ; puis on 
les m e t sous le j o u g . Dès q u e celui -c i est sol ide
m e n t a t t a c h é , les bœufs sont lâchés dans la 
s teppe. Tous l eu r s efforts p o u r se délier sont 
inut i les ; ils finissent pa r s 'habi tuer au j o u g , et, 
d ' après Sch la t t e r , pa r devenir te l lement a t tachés 
l 'un à l ' au t r e , q u e , m ê m e lorsqu' i ls paissent en 
l iber té avec le res te du t r o u p e a u , ils res tent t o u -
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jours l ' un p rès de l ' au t re , et se po r t en t secours 

dans t ou t e s les c i rcons tances . 

On a aussi un p rocédé par t i cu l ie r pour" les 

dresser c o m m e botes de t ra i t . Quelques j o u r s 

après q u ' o n a m i s les j eunes taureaux sous le 

joug, on les a t te l le à u n e vo i tu re . Un Ta r t a r e 

monte sur le s iège, u n g rand fouet à la main , et 

les dir ige dans les s teppes où il les laisse cour i r 

en t ou t e l iber té , et où bon leur s emb le . Après 

quelques h e u r e s de course fur ibonde , les t au 

reaux sont d o m p t é s et se laissent a lors facile

m e n t condu i re . 

L E S B O E U F S D E H O N G R I E , D E V A L A C H I E , E T C . 

Il en était autrefois et il en est enco re aujour

d'hui des bœufs de Hongr i e , c o m m e de ceux des 

steppes russes : ils doivent se n o u r r i r e u x - m ê m e s ; 

ils ne sont ni gardés ni soignés . N o m b r e d 'en t re 

eux sont si sauvages , q u ' a u c u n h o m m e ne peu t 

les approcher . Les veaux te t len t t a n t qu ' i l s en 

éprouvent le besoin ; ce n 'est qu 'à deux ans que 

les be rgers les séparen t de leurs mères . Cette 

opérat ion est chose difficile et pér i l leuse, car les 

vaches se préc ip i ten t en fu reur sur le berger , et 

Ij II E II M. 

souvent le b lessent g r i èvemen t ou le t u e n t . L ' é 

lève des bœufs q u o i q u e m o i n s cons idérab le q u e 

l 'élève du m o u t o n , qu i donne de p lus g rands b é 

néfices, est c e p e n d a n t encore a u j o u r d ' h u i p r a 

t i quée en Hongr ie su r u n e vaste échel le . 

Il en est de m ê m e des bœufs en Yalachie , en 

Se rb i e , en Bosnie , en Bu lga r i e et en Styr ie . 

L E S B O E U F S D E L A M A R E M M E . 

En Italie, on r e n c o n t r e aussi des bœufs à l 'état 
demi-sauvage . Dans la M a r e m m e , dans ce t te 
p la ine , m a r é c a g e u s e , insa lubre et p e u p e u p l é e , 
qu i s 'é tend e n t r e Gênes et Gaëte , v ivent des 
t r o u p e a u x n o m b r e u x de bœufs qu i passent tou te 
l ' année en plein air , et qui ne sont gardés q u e 
par les gens les p lus grossiers . 

L E S B O F . U F S C A M A R G U E S . 

« Au se iz ième siècle, selon Qu ique ran de Beau-
j eu , dit le b a r o n de Riv iè re , la C a m a r g u e n o u r 
rissait seize mi l le bœufs sauvages ; il n ' en existe 
au jourd 'hu i q u e le v ingt ième de cel te q u a n t i t é . 
Na tu re l l emen t plus vifs, p lus sobres et plus i n -

II — 183 
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te l l igents que les bœufs domes t iques , les nô t res 

peuven t deveni r , pa r des soins b ien e n t e n d u s , 

aussi doux et auss i forts que ceux des races les 

plus r e c h e r c h é e s . » 

Les t a u r e a u x c a m a r g u e s h a b i t e n t aussi les 

pays bas d u Gard, depuis Saint-Gilles j u s q u ' à 

Aigues-Mor tes ; ils diffèrent b e a u c o u p de ceux 

de la m o n t a g n e ; ils on t le poil r a s , d 'un noi r d e 

ja i s , les cornes e x t r a o r d i n a i r e m e n t b l anches , 

p r e s q u e droi tes et r a p p r o c h é e s , l 'œil vif et m e 

naçant , les j a m b e s minces , et sont d 'une tai l le 

m o y e n n e . C'est l ' an imal pa r excel lence dans u n 

pays où les cha leurs sont accab lan tes , où les 

m o u c h e s et m o u c h e r o n s a b o n d e n t avec u n e telle 

profusion q u ' o n n e sait où t rouver u n refuge 

d u r a n t toute la belle saison. 

P e n d a n t sa j eunesse , c 'est-à-dire j u s q u ' à l 'âge 

de c inq o u six ans , le t a u r e a u ne sert q u e p o u r 

les courses et les ferrad.es ( 1 ) , qu i sont t rès- lucra

tives p o u r les fermiers qu i possèdent des bê les 

bien furieuses. 

Ce n 'es t o r d i n a i r e m e n t que lorsqu ' i l n 'es t p lu s 

p ropre à ce genre d ' a m u s e m e n t q u ' o n lui fait 

sub i r l 'opéra t ion de la cas t ra t ion , p o u r le m e t t r e 

au travai l . 

Le b œ u f Camargue travaille j u s q u ' à l 'âge de dix 

à douze ans ; c 'est a lors qu ' en le laissant reposer 

dans les pâ tu r ages il s 'engraisse, après quo i on 

le vend aux b o u c h e r s ; mais sa cha i r n e vaut j a 

mais celle des bœufs o rd ina i res , e t on a t ou jou r s 

soin, avan t de le t ue r , de le faire plus ou m o i n s 

courir. 

Ces a n i m a u x , m e n a n t u n e vie qui t i en t de la 

n a t u r e des pays qu ' i l s hab i t en t , sont c e p e n d a n t 

sujets à peu de ma lad ies . Us suppor t en t la faim 

en hiver , la soif en é té , quelquefois l ' une et l 'au

t r e dans tou te saison; chaque soir , des ga rd iens 

à cheval les condu i sen t dans un parc c lô turé , 

mais jamais couver t , de sorle qu ' ils e n d u r e n t 

les in tempér ies les plus rudes de l 'hiver . 

L o r s q u e le fe rmier a besoin d ' un ce r t a in nom

b re de pa i res de bœufs p o u r son t ravai l , il p r é 

vient son gard ien , qu i lui a m è n e dans les c h a m p s 

ceux q u i lui sont nécessai res , et après qua t r e 

h e u r e s et demie de travail on les r e lâche , et ils 

son t r emplacés pa r d ' au t res qu i l abou ren t jus
q u ' à la fin de la j o u r n é e . 

Ces bœufs vivent en t r oupe o r d i n a i r e m e n t 

se r rée ; ils fo rmen t au loin u n e masse noire ou 

u n cordon , qu i vient frapper les yeux du voya

geur et lui insp i rer de la c ra in te : ce n 'es t d 'ail

leurs pas sans raison qu ' i l doi t s ' a l a rmer ; ca r , 

(t) Voir plus loin, p. 669. 

dès q u ' u n t a u r e a u isolé de la t r oupe aperçoi t 

q u e l q u ' u n , il se redresse avec fierté, por te la tête 

h a u t e , frappe du pied, fixe l ' é t ranger d ' un œil 

é t ince lan t et s ' apprê te à fondre sur lu i . Celui-ci 

n ' a d ' au t r e ressource p o u r se sauver que de se 

j e t e r à p la t ven t re dans un bu isson , ou d ' im

p lo re r la p r o m p t e assistance d u gard ien . 

Les vaches , q u o i q u e beaucoup mo ins fortes, 

ne sont pas m o i n s à c r a ind re , s u r t o u t à l ' époque 

o ù elles veulent vêler . Mais ce qu ' i l y a de plus 

r e m a r q u a b l e , c 'est qu 'e l les usen t de tou tes sortes 

de m o y e n s p o u r t r o m p e r la survei l lance des 

ga rd iens , afin que ceux-c i ne s 'aperçoivent po in t 

d u l ieu où elles vont dépose r leur p r o g é n i t u r e . 

C'est o r d i n a i r e m e n t dans q u e l q u e gros buisson 

ou d a n s q u e l q u e four ré qu 'e l les le déposen t . 

C'est là q u e , selon l 'expression vu lga i re , elles en
dorment leurs veaux ; ma is , m a l h e u r à celui q u e 

le hasa rd a m è n e r a i t a u p r è s de la re t ra i t e qu 'e l les 

on t chois ie ! 11 arr ive parfois des acc idents fâ

cheux aux chasseurs i m p r u d e n t s q u i laissent 

l eu r s ch iens s 'avancer au mi l ieu d ' une t r o u p e de 

veaux ; les ch iens , poursuivis par eux dans le but 

de s 'amuser , v i ennen t tout n a t u r e l l e m e n t se réfu

gier aup rès de leur m a î t r e , et c 'est a lors que les 

mères , c r a ignan t q u e l q u e danger pour leurs p e 

t i ts , a r r ivent en tou te h â t e . II n e res te plus au 

chasseur q u e deux par t i s à choisir : ou de s 'é

c h a p p e r pa r la vitesse de sa course , ou de che r 

che r à s ' empare r d 'un veau, le renverser et lui 

a t t acher les j a m b e s avec son m o u c h o i r , de m a 

nière à ce qu ' i l ne puisse pas cour i r , et q u e la 

m è r e , en ar r ivant , au l ieu de pour su iv re le chas

seur , s 'occupe de débar rasse r sou veau , ce qu i a 

toujours l ieu. 

Le bœuf Camargue est peu suscept ib le de 

r econna i s sance envers ceux qu i le t i r en t de 

q u e l q u e d a n g e r ; il a r r ive quelquefois que des 

individus s 'enfoncent dans les marécages , de m a 

nière à ne pouvoir p lus en sor t i r , ils pé r i r a i en t 

infai l l iblement si l 'on ne venai t à l eur s e c o u r s ; 

on les a t t ache alors avec des cordes aux co rnes , 

et on at tel le t rois ou q u a t r e bê les qu i les t r a înen t 

j u s q u ' e n t e r r e f e r m e ; mais si le t a u r e a u ne s'est 

pas épuisé en vains efforts et qu ' i l lui res te que l 

q u e force, il fondra sur les assis tants , qu i se ron t 

en g rand dange r , s'ils n ' o n t pas eu la p récau t ion 

d e p r e n d r e des m e s u r e s p o u r se garant i r de 

ses a t t aques . Un fait q u e nous ne saur ions 

laisser passer i n a p e r ç u , c 'est q u e ces a n i m a u x 

sont doués de beaucoup de sensibi l i té pour leurs 

parei ls : si u n des leurs v ient à m o u r i r dans les 

c h a m p s , aussi tôt ils l ' en tou ren t , r empl i s sen t l 'air 

de leurs m u g i s s e m e n t s et de grosses l a rmes s'é-
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chappent m ô m e de leurs yeux . P o u r me t t r e lin à 

celte scène, les gard iens sont obligés de les éloi

gner pour q u e l q u e t e m p s de ce l i e u ; car c h a q u e 

fois qu ' i ls s 'en a p p r o c h e n t leurs mug i s semen t s 

se renouvel len t . 

Comme les t a u r e a u x de la Camargue se r e s 

semblent , ainsi que nous l 'avons d i t par une 

couleur t rès -noi re qu i leur est c o m m u n e à tous , 

on est dans l 'usage de les faire m a r q u e r , afin de 

pouvoir les reconna î t re et les r éc lamer q u a n d 

ils s ' in t roduisen t dans un t r o u p e a u é t r anger . On 

donne le n o m de ferrade à la sorte d 'opérat ion 

qui a lieu lorsqu 'on veut d o m p t e r les j e u n e s 

taureaux pour leur i m p r i m e r la m a r q u e du 

propr ié ta i re . 

« Ce spectacle , dit Vil leneuve de Ba rgemon t ( I ), 

donne lieu à des r éun ions nombreuses . P lus ieurs 

gardiens, souvent m ô m e des bourgeo i s r empl i s 

de courage, cou ren t dans les mara i s à la pou r 

suite de l ' animal . Les mei l leurs caval iers , a r m é s 

d'un long t r ident , l ' a t te ignent à la course , l ' en

tourent en demi-cerc le , le d i r igent avec adresse 

en serrant ses flancs de la po in te , et le c o n d u i 

sent ainsi j u s q u e dans l 'enceinte où l 'a t tend le fer 

incandescent . Celte ence in te est formée , en rase 

campagne , avec des p l anches , des char re t tes , 

des i n s t rumen t s aratoires et avec tout ce qu i se 

présente sous la ma in . Les n o m b r e u x spec ta teurs 

sont placés sur ces bar r iè res c o m m e s u r les gra

dins d 'un a m p h i t h é â t r e , d 'où ils con templen t , à 

l'abri d u pér i l , ce qu i se passe dans l ' a rène . 

« C e p e n d a n t les cavaliers pressent le t au reau 

de plus près . Ils le ha rcè l en t et l ' i r r i tent j u s q u ' à 

ce qu ' i l s le j u g e n t assez fatigué pour n ' ê t r e plus 

Liop dangereux . Alors ils m e t t e n t pied à t e r r e , 

et les plus in t rép ides s ' approchen t de l ' an imal 

pour le comba t t r e corps à corps . L ' an ima l r en t re 

en f u r e u r ; il baisse la tê te pour f rapper ses 

ag re s seu r s ; mais aussi tôt un de ceux-ci s 'é lance , 

le saisit avec v igueur par les cornes et le cu lbu te , 

en r a m e n a n t à lui u n e des j a m b e s d u t a u r e a u . 

Les app laud issements et les cris d 'a l légresse an 

noncent la v ic to i re . Aussi tôt tous les combat 

tants se j e t t en t sur l ' an imal terrassé p o u r r e n d r e 

ses efforts impuissan t s , et la personne de l 'as

semblée qu 'on veut honore r est pr iée de descen

dre dans l ' a rène et d 'appl iquer au vaincu le fer 

b rû lan t . Dès qu 'e l le a repr is sa place, on lâche-le 

taureau fur ieux. La dou leu r excite sa rage . Une 

trépidat ion convulsive agite son corps . Il fouille 

le sol avec ses cornes , bat ses flancs de sa queue 

et frappe de sa tête tout ce qu'il r e n c o n t r e . 

(1) Villeneuve de Bargemont, Statistique des liouches-du-
llliône. Marseille, 1827, t. I, p. 834. 

Vaincu b ientô t pa r sa p rop re furie et près de 

t o m b e r de faiblesse, on lui ouvre une issue dans 

les c h a m p s . Le s en t imen t de la l iber té r a n i m e 

ses forces et lui donne des ai les . Le t a u r e a u p a r t 

c o m m e u n t ra i t , r e t rouve seul et pa r ins t inc t les 

mara is qu i l 'ont vu na î t re , et l 'on assure que 

p e n d a n t long temps il conserve le souvenir de 

son opp rob re et de son humi l i a t i on . » 

L E S B Œ U F S « ' E C O S S E — BOS SCOTJCUS. 

Das schotlische Hind. 

C a r a c t è r e s . — Le bœuf d'Ecosse (fig. 31-4) est 

e n t i è r e m e n t b lanc de lait, sauf le m u s e a u , les 

cornes e t les sabots . Il a des cornes de longueur 

m o y e n n e , assez minces , à poin te a c é r é e ; elles se 

por t en t en h a u t et en dehors , l eur poin te est un 

peu infléchie en dedans . La colonne ver tébra le 

est formée de 1 3 vertèbres dorsales , 6 lombai res , 

4 sacrées et 20 coccygiennes ; le bœuf d'Ecosse 

se r a p p r o c h e ainsi du b a n t e n g , du zébu et des 

buffles, et s 'éloigne des au t r e s bœufs domes t i 

ques . Ses poils sont couchés , courts et épais , 

mais longs et crépus sur le cou et le s o m m e t de 

la tôle, su r tou t en h iver . Le t au reau por te u n e 

faible, cr inière le long du cou. Le m u s e a u , une 

t ache à. la face externe des oreilles et la touffe 

t e rmina l e de la q u e u e sont no i r s . 

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

cet te espèce à l 'é ta t d o m e s t i q u e dans les m o n t a 

gnes d 'Ecosse, et, presque à l 'é tat sauvage, dans 

que lques parcs d 'Angle te r re . Il est p robab le 

que , o r ig ina i r emen t , cet te espèce de b œ u f se 

t rouvai t en Angle te r re , et qu 'elle a é té refoulée 

en Ecosse à mesu re q u e la popu la t ion a u g m e n 

ta i t . Les t a u r e a u x sauvages avaient d isparu des 

environs de Londre s au douz ième ou au t r e i 

z ième siècle. Déjà, en Ecosse, en 1260,"William de 

F a r r a r u s fit enc lore le pa rc de Chart ly, dans le 

comté de Strafford, afin de conserver des bœufs 

. sauvages dans ces forêts m a r é c a g e u s e s . Cet 

exemple fut suivi, à m e s u r e que ce gibier deve

nai t p lus r a re . A l ' époque de la réformat ion , on 

ne le voyait p lus que dans des p a r c s . Le n o m b r e 

de ceux-c i est dans la sui te des t emps t o m b é à 

cinq : q u a t r e en Angle te r re e t un en Ecosse. Le 

plus célèbre des pa rcs anglais est celui de Chil-

l ing-hamcast le , près de Be rwiek s u r la T w e e d , 

dans le comté de N o r t h u m b e r l a n d . Le parc 

d'Ecosse se t rouve dans la forêt de Cadzow près 

de Hami l ton , dans le comté de Lana rk . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans tous 

ces parcs , les bœufs sont abandonnés à e u x -

m ê m e s ; les propr ié ta i res me t t en t leur orgueil à 
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protéger p a r t i c u l i è r e m e n t ce gibier , res te des 
t e m p s recu lés . On a éloigné tou tes les au t res es
pèces de bœufs, p o u r conserver la race dans 
toute sa pu re t é . E n c o r e au jourd 'hu i , les bœufs 
d 'Ecosse p résen ten t t ous les carac tè res de leurs 
ancêt res , s e u l e m e n t ils n ' a t t e ignen t pas la m ê m e 
taille. Des gardes sont cha rgés de veiller sur eux . 
Voici ce q u e nous a p p r e n d le p rop r i é t a i r e de l 'un 
de ces pa rc s , le comte Tankerv i l l e . 

a Du t emps de m o n pè re et de m o n grand-
père , on ne savait r ien de plus q u ' a u j o u r d ' h u i 
au sujet de l 'or igine de ces a n i m a u x . Il est p r o 
bable q u e le t r o u p e a u d u p a r c de Chart ly des
cend d 'un bœuf p r imi t i vemen t sauvage en An
gle ter re , et qu i depuis l ong temps est p a r q u é . Le 
pa rc lu i -même est t r è s -anc ien , et depuis des 
t emps reculés consacré à la conservat ion de ces 
a n i m a u x ; le garde du p a r c de Char t ly , Ea le , peu t 
m i e u x que pe r sonne d o n n e r des détai ls su r la vie 
de ces bœufs en l iberté ; p o u r mo i , voici t ou t ce 
que je sais. 

« Ces bœufs ont tou t à fait les a l lures d ' an i 
m a u x sauvages . Us cachen t leurs pet i ts , pa issent 
la n u i t , d o r m e n t et se chauffent au soleil p e n 
dant le j o u r . Us ne sont m é c h a n t s q u e q u a n d ils 
sont poursu iv i s ; ils sont t imides , et fuient de 
vant l ' h o m m e . Ils se c o m p o r t e n t d i f féremment 
suivant les saisons et la m a n i è r e don t on les ap
p r o c h e . En é té , j ' a i va inemen t essayé p e n d a n t 
des semaines d 'en voir un ; à cette é p o q u e , dès 
qu ' i l s s en ten t q u e l q u ' u n , ils se r e t i r en t au 
fond de la forêt. E n hiver , p a r con t re , ils v ien
n e n t aux endroi t s où on les n o u r r i t , s ' hab i tuen t 
à la p résence de l ' h o m m e , et l 'on peu t , su r tou t à 
cheval , a r r iver p r e s q u e j u s q u ' a u mi l ieu du t r o u 
peau . 

« U s offrent p lus ieurs s ingular i tés : lorsqu' i ls 
paissent t r a n q u i l l e m e n t et q u ' o n se m o n t r e p rès 
d ' e u x sur le vent , ils sont pr is d ' une t e r r e u r p a 
n ique et s 'enfuient au galop sous les p ro fondeurs 
de la forât . Quand ils g a g n e n t les par t ies infé
r ieures d u p a r c , ce qu i ar r ive à ce r t a ines heu res , 
ils m a r c h e n t en r a n g , c o m m e u n escadron de 
cavalerie , les t a u r e a u x é t an t à l ' a v a n t - g a r d e , 
tandis qu ' à la r e n t r é e ils sont à l ' a r r iè re -garde . 

« L e u r poil est t r è s -beau . Us on t les j a m b e s 
cour tes , le dos droi t , les cornes acérées , la p e a u 
mince . L e u r voix r e s semble plus à celle d ' u n 
carnass ier q u ' à celle d u b œ u f domes t ique . 

« Us ont la vie t rès -dure ; j ' e n puis c i ter u n 
exemple . Un vieux t a u r e a u devait ê t re aba t tu ; u n 
des gardes d u parc c h e r c h a à le c o u p e r du t rou 
peau . Le t au reau essayait en vain de re jo indre 
ses compagnons ; furieux, il se p réc ip i ta su r 

l ' h o m m e , le renversa , le lança trois fois en l 'air, 
le p ié t ina , en lui cassant t rois côtes . Il y avait 
dans le voisinage u n j e u n e garçon qui lâcha 
sur le t a u r e a u u n fort m â t i n . Celui-ci saisit l'a
n ima l aux j a m b e s de d e r n i è r e , e t lui fît lâcher 
l ' h o m m e ; il y rev in t c e p e n d a n t à p lus ieurs r e 
pr ises , le l ançan t c h a q u e fois en l 'air . P e n d a n t 
ce t e m p s , la nouvel le en étai t por tée au châ teau . 
Tout le m o n d e sor t i t , a r m é de ca rab ines , pour 
tue r cet te bê t e dange reuse . Un b o n t i reur se 
glissa de r r i è re u n e ha ie et fit feu à u n e dis tance 
de t r e n t e p a s ; le t a u r e a u ne t omba q u e lorsqu' i l 
eu t reçu six bal les dans la t ê t e , et q u e la s ix ième, 
le f rappan t à l 'œil, eu t péné t r é dans le c r âne . 
P e n d a n t la fusil lade, il n e b o u g e a po in t de sa 
place ; il r e m u a i t s eu lemen t la t ê te quand u n e 
balle l 'a t te ignai t . » 

Le ga rd i en du pa rc , Ea le , qu i vécut plus de 
t r e n t e ans à Char t ly , ajoute à ces r e m a r q u e s le 
résul ta t de ses p rop res observat ions . 

« Le t r o u p e a u , d i t - i l , se compose m a i n t e n a n t 
(en 1830) d 'envi ron 80 indiv idus , 23 t aureaux , 
40 vaches e t 15 veaux. L e u r c o u l e u r d 'un b lanc 
pur , l eurs belles cornes r ecou rbées en croissant 
d o n n e n t à ces a n i m a u x , sur tou t q u a n d ils sont 
en g rand n o m b r e , u n aspect ma je s tueux . Ils 
n ' on t de noir q u e les yeux , les cils et la pointe 
des cornes : le b o u t d u nez est b r u n , la face in-

! t e rne des orei l les rousse ou b r u n e ; t o u t le reste 
| du corps est b l anc . 

« Les t a u r e a u x , p o u r c o n q u é r i r la d o m i n a t i o n , 
comba t t en t en t re eux j u s q u ' à ce q u e les plus 
forts a ien t soumis tous les au t r e s . P l u s t a r d , ils 
cèdent l eur e m p i r e à d ' au t re s qu i son t devenus 
plus v igoureux . 

a Les vaches n e m e t t e n t bas q u ' à l 'âge de trois 
ans, et ne res ten t fécondes que peu de t e m p s . 
Elles c achen t l e u r veau p e n d a n t les qua t r e ou 
dix p r e m i e r s j o u r s , et v i ennen t vers lui deux à 
t rois fois tou tes les v ingt -quat re h e u r e s pour 
l 'al lai ter . Q u e l q u ' u n s ' approche- t - i l de l ' endroi t 
où se t rouve un veau , celui-ci baisse la tête et se 
tapi t c o m m e u n lièvre a u gî te . Il t e t t e sa m è r e 

i p e n d a n t neuf mois . 

« Les bœufs suppor t en t par fa i t ement l 'h iver . 
P a r les g r a n d s froids on les n o u r r i t de foin. On 
les laisse r a r e m e n t dépasser , l 'âge de h u i t ou 
neuf a n s , car , p lus tard , ils d i m i n u e n t de poids . 
On t u e d 'ord ina i re les t a u r e a u x à six a n s ; ils p è 
sent a lors environ 750 k i l o g r a m m e s . La v iande 
est g rasse , elle a le m ê m e goût q u e celle du bœuf 
d o m e s t i q u e . 

« U n des gard iens du p a r c fut assez h e u r e u x 
p o u r pouvoir élever u n e j e u n e pa i re et l 'appr i -
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voiser. Ces deux a n i m a u x se m o n t r è r e n t aussi 

doux q u e de véri tables a n i m a u x domes t iques . 

Le t au reau vécu t d ix -hu i t ans , la vache seule

men t c inq ou six ans . On l 'apparia avec u n t a u 

reau o r d i n a i r e ; mais les veaux avaient tout à fait 

le type de leur m è r e . Le lait que celle-ci donnai t 

était en pet i te quan t i t é , mais t r è s - c r é m e u x . 

« A l 'é tat de l iber té , il en est peu qu i s u c c o m 

bent à des malad ies , o 

Black, en 1851, di t des bœufs sauvages du 

p a r c de Hami l ton , q u e le j o u r ils paissent dans 

les pâ tu rages , et que le soir, ils r e n t r e n t dans la 

forêt. Les t a u r e a u x sont vindicatifs. Un oiseleur 

n ' eu t que le t e m p s de c h e r c h e r son sa lu t sur un 

a rbre , et y res ta dix heu re s , assiégé pa r u n tau

reau furieux. L o r s q u e celui-ci vit que son e n n e m i 

lui avait échappé , tout son corps t r e m h l a de rage , 

et il se précipi ta c o n t r e l ' a rbre , c o m m e p o u r l 'é

bran ler . Fa t igué , il se c o u c h a ; mais au mo ind re 

m o u v e m e n t q u e faisait l ' h o m m e , il se relevait 

et r e c o m m e n ç a i t à f rapper l ' a rbre de sa tê te et 

de ses p ieds . Que lques be rgers v in ren t enfin dé

livrer le m a l h e u r e u x oiseleur . Un greffier fut de 

m ê m e chassé su r un a r b r e , et il y resta assiégé 

tou te u n e n u i t et la j o u r n é e du l endema in , j u s 

qu ' à 2 h e u r e s de l 'après-midi . 

« U n é t r anger visite-t-il le p a r c , di t F i tz inger , 

e t a-t-il la chance d 'arr iver près d ' un t r o u p e a u , 

les t a u r e a u x , dès qu ' i ls l ' aperçoivent , f rappent 

la t e r r e du pied. Tous s 'é loignent au ga lop , mais 

à 130 mè t re s , ces a n i m a u x s ' a r rê ten t , décr ivent 

que lques cercles au tou r de l ' é t ranger , puis t o u t 

à coup s 'é lancent sur lui , avec des cornes mena

çantes ; à u n e t r en t a ine de mèt res ils font ha l t e , 

et cons idèrent l 'objet de leur t e r r e u r ; au m o i n d r e 

m o u v e m e n t de la pa r t de l ' h o m m e ils r e p r e n n e n t 

tous la fuite, mais s 'é loignent mo ins q u e la pre

mière l'ois. Us décr ivent u n cercle p lus se r ré , 

s 'avancent ensu i te , p lus m e n a ç a n t s encore , mais 

p lus l en t emen t j u squ ' à u n e v ingta ine de mè t r e s . 

Là ils s ' a r rê ten t encore , pu is s 'éloignent , et ainsi 

p lus ieurs fois de su i te , se r a p p r o c h a n t sans cesse. 

Us arr ivent enfin si p rès , q u e l ' h o m m e juge uti le 

de profi ter du p r emie r m o m e n t favorable pour 

s 'éloigner et d ispara î t re aux yeux de ces ani

m a u x . C'est tou jours chose t éméra i re que de les 

t roub le r dans leur so l i tude . » 

C h a s s e . •— La chasse de ces bœufs sauvages, 

telle qu 'e l le se p ra t iqua i t encore à la fin du siècle 

de rn ie r , rappela i t les chasses des anc iens t e m p s . 

On faisait conna î t r e dans les envi rons q u ' à un 

jou r fixé un t au reau serai t tué ; t ou t le m o n d e se 

rassembla i t , les uns à cheval , les au t r e s à pied, 

tous a rmés de fusils. On voyait parfois ainsi réu

nis S à 600 chasseurs , don t plus de 100 à cheva l . 

Ceux à pied p rena ien t posi t ion sur le m u r d 'en

ce in te du pa rc , ou s u r les a rbres , au voisinage de 

l 'endroi t où le t au reau devait ê t re t u é . Les cava

liers pa rcou ra i en t la forêt, p o u r r aba t t r e le t r o u 

peau su r le point dés igné . Quand on en étai t 

venu là, qu ' on avait séparé u n t a u r e a u du reste 

de la b a n d e , u n des chasseurs , auque l l ' honneu r 

de t i rer le p r e m i e r était réservé, met ta i t pied à 

I t e r r e et faisait feu. Tous les au t r e s suivaient son 

exemple , et souvent u n t au reau receva i t plus de 

t r en te bal les, avant de t o m b e r . La dou l eu r , les 

cris des chasseurs le t r a n s p o r t a i e n t de r age ; il 

ne considérai t p lus le n o m b r e de ses e n n e m i s , 

i mais se préc ip i ta i t sur eux p o u r l eur faire payer 

c h è r e m e n t sa vie . Souvent , il y en eu t de grave

m e n t blessés ; souvent , il mi t les chas seu r s dans 

un tel désa r ro i , qu' i l pu t l eur échapper . Les 

n o m b r e u x acc idents qu i a r r iva ien t d a n s ces chas 

ses furent cause qu 'on s'y livra tou jours de moins 

en moins . 

On a d m e t q u e les bœufs d 'Ecosse , qu i vivent 

m a i n t e n a n t dans les H i g h l a n d s , et qu i g r i m p e n t 

avec agili té su r les r oche r s les p lus escarpés , 

et con t r ibuent b e a u c o u p à l ' o rnemen t du pay

sage , descenden t de ces bœufs sauvages. Us en 

on t tous les ca rac tè res , sauf la c o u l e u r ; ils sont 

géné ra l emen t noirs , b r u n s , roux , avec les yeux 

et la b o u c h e cerclés de no i r . 

LES TAUREAUX n'ESPAGNE. 

Le t a u r e a u d 'Espagne , q u e l 'on es t ime su r tou t 

p o u r les comba t s dans lesquels il l igure c o m m e 

ac t eu r pr inc ipa l , descend d ' an imaux t rès -domes

t iques . Il vit tout à fait c o m m e u n an imal s a u 

vage, et ne m e t pas de tou te l ' année le p ied 

dans une é tab le . Le pâ t r e cha rgé de veiller s u r 

le t roupeau se garde b ien de pa r a î t r e seul 

devant ces a n i m a u x faciles à i r r i te r ; toujours 

des chiens v igoureux l ' a c c o m p a g n e n t e t veillent 

à sa sûre té ; en ou t re , il a en ma in la fronde, 

qu ' i l m a n i e t r ès -hab i lement . 

On élève ces t a u r e a u x su r tou t dans l 'Anda

lousie et dans les provinces ba sques . Us ne sont 

pas grands , mais beaux , t r è s -v igoureux , à co rnes 

assez longues , t rès-pointues , r ecourbées en de 

hors . A d e u x ans , on les j o in t aux g rands t rou

peaux , qu i ne sont formés que de t a u r e a u x ; 

s'il y avait des vaches, ils se tuera ien t en t re eux 

à l ' époque du ru t . 

On racon te mille t rai ts 'de l ' h u m e u r vindicat ive 

de ces a n i m a u x . J a m a i s on ne doi t f rapper u n 

bon t au r eau , car il se souvient et il se vengera i t 
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en t u a n t son offenseur. C h a q u e t au reau a son 
n o m ; s u r c h a c u n on relève des r ense ignemen t s 
p o u r dé t e rmine r lequel sera le me i l l eu r p o u r les 
c o m b a t s . 

Dans les hau tes mon tagnes du sud de l 'Espa
gne e t dans les grandes forêts de la Castille, on 
r encon t r e assez souvent de parei ls t roupeaux ; 
mais on fait bien de s'en écar te r . En n o v e m b r e , 
j ' e n ai vu u n près d u P i cacho de la Vele ta , à 
une a l t i tude de 2,600 à 3,000 m è t r e s au-dessus du 
niveau de la m e r . Ces a n i m a u x n 'on t que leur 
p ropre courage p o u r se ga rder , et cela suffit. Le 
loup n 'ose les approcher , et jamais l 'ours ne se 
ha sa rde à les a t t aque r . J e ne connais a u c u n a n i 
mal qui s ' intéresse a u t a n t que les bœufs au com
ba t que se l ivrent deux j e u n e s t a u r e a u x . Tous les 
m e m b r e s d u t r o u p e a u sont at tentifs à la lu t te . 
Nous passâmes u n e fois près d 'un t r oupeau qui 
étai t t e l l ement absorbé dans cet te con templa t ion 
qu' i l ne fit nul le a t ten t ion à nous . 

En été , les t a u r e a u x m o n t e n t vers les h a u 
teurs , d 'où la neige seule les fait d e s c e n d r e . Us 
évitent so igneusemen t les villages, et fondent 
sur . les passan ts sans avoir é té p rovoqués . Ce 
n 'es t qu 'avec l 'aide de bœufs appr ivoisés , les p â 
tres é tan t à cheval , q u e l 'on p e u t en t r a îne r les 
bœufs sauvages sur le l ieu des c o m b a t s . A u c u n de 
ceux qui ont vécu en l iber té ne suppo r t e l 'at
t ache ni les mauvais t r a i t e m e n t s , et che rche r à 
enlever les individus qui doivent se ba t t r e , c'est 
j o u e r sa vie. 

On fait r e m o n t e r l 'or igine des c o m b a t s de 
t au reaux au temps des R o m a i n s , et l 'on regarde 
ces j e u x c rue l s c o m m e un reste des comba t s du 
c i rque , avec lesquels les v a i n q u e u r s du m o n d e 
che rcha ien t à dis t ra i re les peuples subjugués des 
fers don t ils les chargea ien t . Aussi , j u s q u ' à la 
conquê te des Maures , les c i rques de l 'Espagne 
ne s 'ouvra ient pas spéc ia lement à des t au reaux , 
mais à toutes sortes de bêtes et à des g lad ia teurs . 

Les Sar ras ins r e t i r è r en t les Espagnols de la 
ba rba r i e où ils végétaient , et l eur appor tè ren t , 
avec des chaînes dorées , les a r t s , le g e r m e déjà 
développé des sciences, et la civil isat ion. Les 
combats de bêles ne pouvaien t ê t re tolérés pa r 
ces c o n q u é r a n t s cheva le resques ; ils les r e m p l a 
cè ren t pa r des tournois pleins de noblesse et de 
ga lan te r ie . Mais cet te par t ie i ndomptab le d e l à 
na t ion , qui , r e t r anchée de r r i è re ses m o n t a g n e s 
inaccessibles, conservai t avec la rust ic i té de ses 
m œ u r s l ' énerg ie de la l iber té , n 'é ta i t n i assez 
r i che pour avoir des c i rques rempl i s d ' an imaux 
é t rangers , ni assez civilisée p o u r s 'amuser d 'un 
tourno i s dans leque l on se servait d ' a rmes cour

toises (non t r anchan te s ) . Les forêts de leurs mon
tagnes leur fournissaient des t a u r e a u x sauvages 
qu i r e m p l a c è r e n t les lions de la Libye et les c r o 
codiles du Nil ; des braves , don t le corps et le 
c œ u r s 'étaient endurc i s dans de cont inue l les ex
curs ions con t re les oppresseurs de la pa t r i e , con
t i nuè ren t le rôle des g lad ia teurs , sous le n o m de 
toreadores, et c'est peu t - ê t r e à ces vieux souve
n i r s q u e ceux d ' a u j o u r d ' h u i do iven t la h a u t e 
cons idéra t ion d o n t ils jou i ssen t p a r m i le peuple . 

Enfin, F e r d i n a n d et Isabelle pa rv in ren t à c h a s 
ser d 'Espagne les descendants dégéné rés des 
conqué ran t s . Les tournois res tè ren t p o u r les 
plaisirs de la cour , et les combats de t a u r e a u x 
p o u r ceux du peup le . Les p remie r s occas ionnè 
r en t , c o m m e m i s a i t , p l u s i e u r s a c c i d e n t s r n é m o r a -
bles , et l'on y r enonça ; c o m m e dans les seconds 
il ne périssait que des gens sans i m p o r t a n c e , 
on les conserva. Depuis , la po l i t ique s 'en e m p a r a 
c o m m e d 'un agen t ut i le p o u r agir su r les m a s 
ses ; on déploya souvent dans ces c o m b a t s t ou t 
le luxe , toute la magnif icence des anc iens tour 
nois , et dès lors ces pér i l leuses j ou t e s e u r e n t 
aussi leurs lois, leurs règles , établies sur le po in t 
d ' h o n n e u r . 

Tous les Espagno l s , ceux de la mère -pa t r i e , 
c o m m e ceux du Nouveau-Monde, sont des a m a 
teurs pass ionnés de ces spectacles , qu i pouva ien t 
p la i re aux anciens Romains , mais qu i r é p u g n e n t 
à des peuples civilisés. E n E s p a g n e , le t a u r e a u 
est en h o n n e u r ; il j ou i t de la m ê m e es t ime q u e 
l 'on accorde au zébu dans l ' Inde, il devient le 
héros d 'une j ou rnée , et l 'Espagnol lui sacrifie 
t ou t . Aussi le peup le ent ier p r e n d - i l p a r t aux 
combats que l ivrent au t au reau des gens spé
ciaux n o m m é s toreadores. 

Il y a des c o m b a t s qui consis tent en de s imples 
lu t tes , g é n é r a l e m e n t peu dangereuses , a u x q u e l 
les tous les spec ta teurs pa r t i c ipen t en q u e l q u e 
sorte . Ces c o m b a t s , ou p lu tô t ces d ive r t i s sements , 
ont o rd ina i r emen t lieu sur la place du m a r c h é . 
Tou te s les rue s qu i y condu i sen t sont fe rmées 
par des p l a n c h e s ; à l 'une d'elles est u n e o u v e r 
t u r e qui sert d ' en t rée , et chacun y est admis 
m o y e n n a n t une ce r ta ine s o m m e . 

U n négociant de Jasiva de San -Fe l ipe nous in
vita à assister à un parei l c o m b a t . Nous d o m i 
nions de chez lui tou te la p lace . C'était un spec
tacle cur ieux . Les por tes des maisons étaient 
fermées ; les spec ta teu r s , p a r m i lesquels les fem
mes , na tu r e l l emen t , é ta ient en g rand n o m b r e , 
garnissaient tou tes les fenêtres . Au mi l i eu de la 
place s'élevait u n e es t rade p o u r la m u s i q u e , qu i 
j o u a i t d ' au t an t plus fort que le b ru i t a u g m e n t a i t 
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davantage . T o u t l 'espace dest iné a u c o m b a t é t a i t 

e n c o m b r é de gens . J e ne pouvais c o m p r e n d r e 

d 'où ils é ta ient sort is , n i où ils se r e t i r e ra i en t 

quand appara î t r a i t le hé ros . J e voyais b ien quel

ques échafaudages dressés , mais ils é t a ien t i n 

suffisants p o u r po r t e r t o u t ce m o n d e . Us de

vaient cependan t suffire. Quelques coups frappés 

à la por te de la cour où étaient les t a u r e a u x , aver

t i ren t de l ' en t rée p rocha ine des ac teurs sur la 

scène. Aussi tôt , la masse h u m a i n e s 'éclaircit ; 

en un ins tan t , les es t rades , ou pour m i e u x dire 

les poteaux e t les que lques p lanches furent cou

verts de spec ta teurs . Ces gens g r impa ien t les 

uns sur les au t re s c o m m e des s inges . Les ga

mins étaient sous les écha faudages , n o n c h a l a m 

ment é t endus à plat ven t re . A cer ta ines maisons , 

é ta ient p répa ré s des refuges cont re le t a u r e a u . 

On avait a t t aché aux corn iches des pou t r e s ou 

des p lanches , mais si m i n c e s , qu ' on y pouvait à 

pe ine poser u n pied ; c 'étai t p o u r t a n t suffisant 

pour é c h a p p e r aux coups de l ' an imal . Du h a u t 

des estrades penda ien t des cordes en n o m b r e égal 

à celui des personnes qu i pouvaient se loger sur 

ces échafaudages primit ifs ; ces cordes por ta ien t 

des n œ u d s de dis tance en d i s tance , et servaient 

à la fois à g r i m p e r r a p i d e m e n t sur l ' es t rade et à 

s'y m a i n t e n i r . Des specta teurs avaient pris place 

sur des bancs , dans l ' enco ignure des por tes ; d 'au

tres é ta ient sous les por tes , tout prôts à les fer

m e r ; d ' au t res aussi avaient garni leurs por tes 

avec de fortes p l anches . Sur l 'estrade des m u 

siciens était encore su spendue u n e cen ta ine de 

pe r sonnes , aussi s 'écroula-l-elle. 

Mais les por tes de la cou r s 'ouvrent à deux 

ba t t an t s . L 'objet de l 'a t tente et de l ' admira t ion 

généra le , u n j e u n e t a u r e a u , se préc ip i te sur la 

place. A l ' instant tous sont assis sur leurs écha 

faudages . L 'honorab le a s semblée salue l ' an imal 

par u n rug i s semen t sans fin. Celui-ci r ega rde , 

é tonné , a u t o u r de. lu i . Cette r é u n i o n variée, ce 

brui t i n a c c o u t u m é le s u r p r e n n e n t . Il frappe du 

pied, il agi te la tête, il m o n t r e ses cornes , mais 

ne bouge pas . Les spec ta teurs s 'exaspèrent , les 

femmes g ronden t , ag i ten t leurs moucho i r s , qua

lifient le t a u r e a u de « femme lâche , misérable 

v a c h e » ; les h o m m e s sont encore plus énerg i 

ques dans leurs express ions . Us che rchen t par 

des in jures de tou te sorte à l ' i r r i ter . C'est un 

brui t effroyable ; ce sont des sifflements sur 

vingl tons différents, des cris , des h u r l e m e n t s , 

des app laud i s semen t s , des coups de bâ ton con

tre les es t rades , les po r t e s ; les m o u c h o i r s s'agi

tent , le taureau res te immob i l e et stupéfait . 

Sa posi t ion n 'é ta i t pas des p lus agréables . De 

tou tes par t s des gens qui paraissent p lu tô t fous 

q u e sensés, e t pas u n e issue pour sort ir de cet te 

r é u n i o n d 'al iénés ; il y avai t là de quoi d o n n e r à 

réfléchir , m ô m e à un t au reau I 

Mais le cours de ses réflexions allait ê t re i n 

t e r r o m p u : le nob le peuple espagnol étai t i m p a 

t i en t ; on m e t en usage d 'au t res moyens . 

L e n t e m e n t s 'ent r 'ouvre u n e por te , il en sort 

u n e longue p e r c h e t e rmi n ée par une pointe acé

r é e ; elle s 'a l longe, puis appara î t l ' h o m m e qui la 

t i en t . Il s 'avance p r u d e m m e n t , et por te u n coup 

violent dans la c roupe de l ' an imal , mais sans 

succès . Celui-ci croi t q u e ce n 'es t q u ' u n e p iqûre 

de m o u s t i q u e ; il agite la q u e u e , c o m m e p o u r 

chasser l ' insecte et ne bouge p lus . On emplo ie 

d 'aut res p rocédés ; on a r ecours m ô m e au pa ra l 

l é log ramme des forces; de deux côtés à la fois 

on frappe la c r o u p e du t a u r e a u . Enfin il fait 

que lques pas . Des flèches lancées avec des sar 

bacanes , des chapeaux , des moucho i r s p leuven t 

sur lui . Il est furieux, t ou t son corps t r emble de 

r age , il se précipi te vers u n e par t ie d e l à p lace , 

et en balaye les spec ta teurs , mais pour u n ins

t an t s eu lemen t . A peine a-t-il passé, que ceux-c i 

sau len t de nouveau en bas de leurs sièges os

cillants et poursu iven t leur favori. 

Us sont v r a i m e n t i m p r u d e n t s . P e n d a n t que le 

t aureau passe près des maisons , les uns le 

p r e n n e n t par les cornes , les au t res lui d o n n e n t 

des coups de pied de h a u t en bas , d ' au t re s en

core se m e t t e n t à dix pas devant lui , l 'exci tent , 

et q u a n d il se précipi te su r eux , ils sont toujours 

assez lestes p o u r g r i m p e r sur u n écha faudage .» 

La p lupar t font preuve de courage , q u e l q u e s -

u n s , par con t re , de lâcheté ; ils se con t en t en t de 

faire du b ru i t , ou de frapper la bôle à t ravers des 

t rous p ra t iqués dans les por tes . Un h o m m e sur 

tout exci te no t re mépr i s : en t r ' ouvran t à peine sa 

por te , il donne u n coup au t au reau qui passe, et 

se hâ t e de la re fermer au m o i n d r e m o u v e m e n t 

que fait l ' animal . 

J 'a i pu voir là combien les Espagnols connais 

saient leur a m i . Les t ré leaux les p lus bas n ' é 

ta ient qu ' à de t e r r e , le t au reau pouvai t y 
a t te indre les spec ta teurs avec ses cornes ; ma s 

ceux-ci, dès qu'il arr ivai t , saisissaient des pièce s 

plus élevées de l ' e s t rade , levaient les j a m b e s , i t 

res ta ient ainsi suspendus j u s q u ' à ce que l ' an imal 

eû t passé . 

Enfin, six t au reaux furent ainsi mis en fu reur 

et poursuivis par les h o m m e s et les ch i ens , j u s 

q u ' à ce q u e leurs forces fussent épuisées . Leu r s 

m a u x se t e r m i n a i e n t q u a n d apparaissai t le bœuf 

d o m e s t i q u e chargé de les r a m e n e r à l eur écur ie . 
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Cette fois le d iver t i s sement se passa sans a u t r e 
accident que l ' é c r o u l e m e n t d 'une es t rade . Mais, 
dans d ' au t re s occas ions , il sufiit q u ' u n e p lanche 
casse p o u r q u ' u n m a l h e u r a r r ive . A l ' une des der 
nières lu t t e s , deux h o m m e s ava ien t p e r d u la vie. 
Les Espagnols n e se d é r a n g e n t pas p o u r si peu ; la 
police m ê m e ne fait r i en pour préveni r , je ne dirai 
pas u n tel en t r ' ac t e , ca r le j eu con t inue toujours . 
Dans le cas que j ' a i vu , elle se bo rna à ind i 
quer aux gens renversés , des places m o i n s dange
r e u s e s ; elle p rena i t d 'a i l leurs u n e pa r t active au 
d iver t i ssement . 

Ces courses sont p o u r les Espagno l s , u n e sim
ple d is t rac t ion du d i m a n c h e ; les vrais combats 
de t a u r e a u x sont des fêtes solennel les , les p lus 
g randes de t o u t e l ' année . A Madr id et à Séville, 
il y en a c h a q u e d i m a n c h e p e n d a n t l 'été ; dans les 
au t re s vil les, il n 'y en a d 'o rd ina i re q u ' u n e fois 
par an , mais qu i d u r e n t t rois j o u r s de su i te . Le 
voyageur qui res te assez l ong t emps en E s p a g n e , 
ne peu t m a n q u e r l 'occasion d 'assis ter à pare i l 
c o m b a t , c o m m e j ' e n ai vu à Murc ie . 

Dès l ' après-midi le m o n d e se pressai t dans les 
rues qui conduisa ien t à la place du c o m b a t . Des 
voi tures de t ou t e espèce , r ego rgean t de m o n d e , 
se croisaient avec des véhicules vides, qu i r eve
na ien t p o u r al ler che rche r de nouveaux spec ta 
t eu r s . A l ' en t rée d u c i rque s 'agitait u n e foule 
n o m b r e u s e , c r i an t et j u r a n t , b ien que les por tes 
fussent ouver tes depuis p lus ieurs heu re s , et q u e 
les p lus pauvres des hab i t an t s de la ville et les 
paysans , avares c o m m e p a r t o u t , eussent déjà 
choisi et occupé leur p lace depuis m i d i . Cinq 
heu res d u r a n t , ils d u r e n t suppor t e r toutes les ar
deur s d 'un soleil b r û l a n t , p o u r avoir de l 'om
bre p e n d a n t la r e p r é s e n t a t i o n ; ma i s ces gens- là , 
pou rvu qu' i ls pu issen t t r a n q u i l l e m e n t j ou i r du 
spec tac le , passent par-dessus t o u t . L 'aspect de 
l ' amph i théâ t r e était s u r p r e n a n t . Les indiv idus 
d ispara issa ient dans u n e masse compac te , d 'où 
ne sai l la ient que les c e i n t u r e s rouges des h o m 
m e s et les fichus aux vives cou leurs des Tcnimes. 
Du côté du soleil, les pa rap lu ies é ta ien t ouverLs 
p o u r ga r an t i r des rayons b r û l a n t s . Que lques 
j eunes gens agi ta ient des d rapeaux rouges sur 
lesquels figuraient des tètes de b œ u f b rodées . 
Beaucoup é ta ient m u n i s de porte-voix p o u r pou
voir a u g m e n t e r le b ru i t , parfaire encore les cris 
e t les h u r l e m e n t s qu i s 'élevaient de cet te masse . 

Notre p lace , encore exposée aux rayons du so
leil, se t rouvai t à côté de la por te qu i conduisa i t 
à la cage des t a u r e a u x . A no t re gauche était la j 
por te par laquel le devaient en t re r les c o m b a t 
t an t s , et sort i r les bê tes m o r t e s ; à no t re dro i te , ' 

la loge des a u t o r i t é s ; devant n o u s , et séparée 
seu lement pa r u n e p l anche , l ' a rène , assez vaste 
p o u r q u e vingt ou t r en te chevaux puissent y m a 
n œ u v r e r à l 'aise. Celle-ci avai t env i ron soixante 
ou qua t r e -v ing t s pas de d i a m è t r e ; le sol en était 
assez u n i , ma i s elle é tai t p le ine de noyaux de 
pêches et d ' au t re s débr is de fruits qu ' on y je ta i t 
con t i nue l l emen t . U n m u r de p lanches d 'environ 
l m , BO de h a u t e u r , l ' en toura i t , e t à la face in 
t e rne de ce m u r , à un demi -mè t r e d u sol env i 
ron, étai t une saillie assez large , se rvant de mar 
chepied p o u r f ranchir cet te cloison. Un c h e m i n 
étroi t p o u r les to reros étai t m é n a g é en t re l 'en
ce in te et les v ingt ou t r e n t e bancs réservés aux 
s p e c t a t e u r s . T o u s ces bancs é ta ien t couver t s de 
m o n d e , e t de nouveaux a r r ivan ts d i spu ta ien t un 
coin aux p r e m i e r s o c c u p a n t s . Au-des sus , venaient 
les places réservées , et p lus h a u t encore les loges, 
où l 'on pouvai t voir les dames d e l à ville, en gran
de to i le t te . L a l o g e desau to r i t é s ou de l 'alcade p ré 
s idant le c o m b a t , é ta i t t e n d u e de damas r o u g e , 
avec les a r m e s de la ville ; les au t re s avaient plus 
de s impl ic i té . Le toi t des loges por ta i t encore 
des spec ta teurs . Des cen ta ines de pe r sonnes , qui 
n 'avaient p r o b a b l e m e n t pu t rouver p lace en bas , 
s'y t ena i en t , le parasol à la m a i n . Ce n 'est qu ' en 
voyant cet te foule q u ' o n c o m p r e n d c o m m e n t u n e 
a rène p e u t r e n f e r m e r de douze à vingt mil le per 
sonnes . 

Chaque spec t a t eu r agissait sans se préoccu
per des voisins, e t j e compr i s alors la significa
tion du p rove rbe : 11 se comporte comme au com
bat de taureaux. Pas un n 'étai t t ranqui l le ; t ous 
r e m u a i e n t , qu i ses b r a s , qu i son pa rap lu ie ou 
son éven ta i l ; ils c r ia ient , j e t a i en t des fruits t ou t 
au tour d 'eux, che rcha i en t , en u n m o t , p a r tous 
les moyens possibles à r e s semb le r à des bêtes 
sauvages. 

A l ' heu re dés ignée , l 'alcade pa ru t dans sa loge. 
Les g randes por tes s 'ouvr i rent et les to re ros p a 
r u r e n t en scène . E n t ê t e , é ta i t u n alguazi l , à che
val, dans son cos tume a n t i q u e ; il é ta i t suivi p a r les 
espadas, banderilleros et cacheteros, pu is venaient 
les picadores, et finalement u n a t te lage de trois 
m u l e s s u p e r b e m e n t h a r n a c h é e s . Les comba t t an t s 
é ta ient r i c h e m e n t v ê t u s ; ils avaient des vê t e 
m e n t s é t ro i t s , b rodés sur toutes les cou tu re s , et 
des m a n t e a u x de soie r o u g e , b rodés d 'o r ; leurs 
culo t tes , de m ê m e , avaient des broder ies d 'or . 
L e u r veste c o u r t e était recouver te d ' a rgen t ; on y 
avail fixé des p laques d ' a rgen t épaisses, en tou-

j rées de p ier res préc ieuses ; des franges d 'or r e -
! t o m b a i e n t en bas des épaules . Tous por ta ient 
' u n e loque noi re , eu étoffe de laine très-serrée ; 
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ils é ta ient chaussés de souliers légers , à boucles 

d 'a rgent . Les bander i l le ros por t a i en t s u r leurs 

bras , au lieu du m a n t e a u , des m o r c e a u x d'étoile 

de soie de cou leur voyante . Le cos tume des 

p icadores différait. L e u r veste était aussi r i che 

que celle des a u t r e s ; mais ils avaient des p a n 

talons de cu i r épais , et les p ieds , les j a m b e s e t 

la cuisse d ro i t e p ro tégés pa r u n e cu i rasse de 

fer ; la tê te recouver te d 'un chapeau de feu t re , à 

larges bo rds , et ornés de r u b a n s . Ils m o n t a i e n t 

de vieux chevaux, d e misérables ro s se s , qu ' i l s 

exci ta ient au moyen d 'un éperon formidable , fixé 

à l e u r p ied gauche . Us étaient sur des selles à a r 

çons élevés, à grands et lourds étr iers de fer, en 

forme de sabo t s . 

Ils se d i r igèrent vers la loge de l ' a lcade , s ' in

cl inèrent devant lui , puis sa luèren t l ' a ss i s tance . 

L'alguazil adressa au r ep résen tan t de l ' au to r i t é 

quelques mo t s qui d i sparuren t au mil ieu du 

bruit général . Il d e m a n d a i t la permiss ion de 

commence r la r ep résen ta t ion . L 'a lcade se leva 

et je ta la clef de la cage des t a u r e a u x à l 'alguazil. 

Celui-ci la pri t , se d i r igea vers la po r t e , et la 

remi t à un valet . Les espadas j e t è ren t leurs m a n 

teaux, se m i r en t sur la ba lus t r ade , et, c o m m e 

les banderi l leros , p r i r en t des capas dans la m a i n . 

Les p icadores se d i r igè ren t vers un employé , 

l i i i E i m . 

préposé aux a rmes , qu i leur r emi t des lances , 

longues de 2 à 3 mè t r e s , de 4 c en t imè t r e s à peu 

près de d i a m è t r e , e t t e rminées par u n e poin te 

t r è s -acé rée , à t rois t r a n c h a n t s , mais pas assez 

longue p o u r p é n é t r e r avant dans les cha i r s du 

t a u r e a u . Les p répara t i f s é ta ien t finis. 

Ju squ ' i c i le spectacle , il faut l ' avouer , avait eu 

q u e l q u e chose d ' imposan t et d ' a t t r ayan t ; il 

allait en ê t re a u t r e m e n t . On n 'avai t encore eu 

affaire q u ' à des h o m m e s ; les bê tes a l la ient en 

t r e r en s cène . 

On ouvre les por tes de l ' écur ie , p o u r faire sor 

t i r le t a u r e a u . Celte écur i e esl un large couloir , 

où v iennent s 'ouvrir p lus ieurs cellules en p lan

c h e s , d a n s c h a c u n e desquel les est un t a u r e a u 

qu 'on y a fait p é n é t r e r souvent avec b e a u c o u p 

de pe ine , et p r inc ipa lement avec l 'a ide d 'un 

bœuf domes t ique . Là , on excite l ' an imal pen 

dan t p lus ieurs h e u r e s , ou , c o m m e disent les E s 

pagnols , on le p u n i t . On le frappe avec u n bâ ton 

t e r m i n é pa r des aiguil les t rès-acérées , qui pénè 

t r e n t la peau , causent des blessures d o u l o u r e u 

ses, mais sans pe r le de sang. On doit se figurer 

quel le doit ê t re la fureur du m a l h e u r e u x captif, 

qui ne peu t se r e t o u r n e r dans son étroi te pr i son , 

e t avec quel le jo ie il se préc ip i te au dehors , dès 

q u e les por tes lui sont ouver tes . P o u r l ' i r r i ter 
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encore davan tage , on lui fixe dans le cou la 
devise, consistant c i un g rand n œ u d de rubans de 
cou leu r vive, m a i n t e n u pa r une aigui l le de fer 
garn ie d ' h a m e ç o n s . 

Dès q u e les por tes sont ouver tes , l 'animal sort 
en c o u r a n t et en poussan t de sourds gémisse
m e n t s . Surp r i s de se t rouver en ce lieu, il s ' a r rê te 
et j e t te a u t o u r de lu i des regards inquie ts e t 
é t ince lants , puis il se p réc ip i t e , tê te ba issée , su r 
l 'un des bander i l l e ros . L ' h o m m e a t t end t r a n 
q u i l l e m e n t le t au r eau , agite son d rapeau de 
vant ses yeux et se re t i re en le condu i san t à 
l ' un des p icadores . Celui-ci, i m m o b i l e en sel le, 
la l ance en avant , fait que lques pas p o u r a t t i re r 
à lui la bê te fur ieuse , mais de m a n i è r e à t o u 
jou r s lui p résen te r le côté dro i t . Le t a u r e a u 
est arrivé en face du caval ier ; il s ' a r rê te , il frappe 
le sol du pied, j e t t e le sable de r r i è re lu i , r e m u e 
la q u e u e , roule les yeux, pu i s , tou t à c o u p , il 
baisse la tête et se p réc ip i t e sur le cheval , ma i s 
il r e n c o n t r e la lance du p icador . La violence du 
choc repousse en a r r i è re le cheval et le cavalier. 
Rugissant de rage et de dou l eu r , l ' agresseur se 
re t i re en secouant son cou déch i r é p a r la lance , 
et fond soit sur l 'un des comba t t an t s à pied, dont 
les m a n t e a u x rouges ne font q u ' a u g m e n t e r sa fu
reur , soit sur un au t r e p icador qui agit c o m m e 
le p r e m i e r , et tous exécuten t la m ê m e m a n œ u 
vre j u s q u ' à ce q u e l ' an imal s 'arrôle épuisé ou 
t o m b e m o r t . Mais il arr ive souvent q u ' u n cava
lier ma lad ro i t n e peu t éviter l 'a t te inte du formi
dable r u m i n a n t , q u i , d ' un coup de corne évent re 
son cheval et le renverse sur la pouss ière . Le 
cheval , m o r t ou mouran t , est débar rassé de sa 
selle, p e n d a n t q u e les bander i l le ros o c c u p e n t le 
t au reau su r u n au t r e point , et a b a n d o n n é , sur 
la p lace où il est t o m b é . 

C'est pendan t ces comba t s à o u t r a n c e que les 
specta teurs m o n t r e n t u n e s ingul iè re impar t i a 
lité en c r i an t t ou r à tour : « Bravo, t a u r e a u ! 
bravo , m a t a d o r ! » selon q u e l 'un ou l ' au t re 
parai t sur le point de terrasser son adversaire ; 
mais à ces cris s'en jo ignent d 'aut res qui d é n o 
tent la p lus g rande insensibi l i té : a Va, cheval , 
te faire guér i r à l 'hôpi ta l! Yois, pet i t cheval , que l 
t aureau tu as devant toi ! Sais-tu m a i n t e n a n t à 
qui t u as affaire? s e t c . , le tout accompagné de 
rires grossiers. Plus la b lessure est profonde, 
plus les app l aud i s semen t s sont t u m u l t u e u x ; 
c'est avec une vér i table frénésie que l 'on sa lue 
la chute d 'un p icador . L ' u n d 'eux t o m b a et 
frappa de la têle la ba lus t r ade ; on l ' empor ta , le 
croyant m o r t ; mais il en fut qu i t t e pour u n e 
syncope et une légère ég ra t ignure au-dessus de 

l 'œil . Un au t r e eut le bras luxé . L e p r e m i e r au
rai t été tué avec son cheval , si les bander i l le ros 
n 'avaient d é t o u r n é sur eux l 'a t tent ion du t au reau . 

Cette p r e m i è r e passe d u re env i ron u n quar t 
d ' heu re , plus ou mo ins , suivant la b o n t é , c 'est-
à -d i re la fu reur du t a u r e a u . P lus il a t u é de c h e 
vaux , plus il est en h o n n e u r . Les p icadores sont 
souvent, en g r a n d dange r , mais les toreros à pied 
les d é l i v r e n t ; ceux-c i é chappen t en f ranchissant 
r a p i d e m e n t la c lô tu re . L e u r agili té est r e m a r 
quab l e , l eur in t rép id i t é au -dessus de t ou t e idée . 
L ' un d 'eux saisit le t au reau par la q u e u e , le fait 
t o u r n e r p lus ieurs fois sans q u e l ' an imal puisse 
l ' a t t e indre . Il en est d 'aut res que le t a u r e a u va 
a t t e i n d r e ; mais ils lui l ancent leur d r a p e a u sui
tes y e u x ; et ils peuven t ainsi é c h a p p e r à ses 
poursu i tes . 

Le t au reau a r e çu suff isamment de coups de 
lance, u n e sonner ie de t r ompe t t e ind ique la se 
conde passe . Les p icadores qu i t t en t l ' a rène . Alors 
q u e l q u e s - u n s des comba t t an t s à pied p r e n n e n t 
en ma in les banderillas, formées de bâ tons so
lides, longs d 'environ 50 cen t . , garnis de r u b a n s , 
et m u n i s d 'une poin te de. fer en hameçon . 
Chaque bander i l le ro , tenant deux de ces a r m e s , 
excite le t a u r e a u , et au m o m e n t où celui-ci fond 
sur lui , il lui enfonce dans la n u q u e , déjà la
bourée par les coups de lance , ses deux h au d e -

j l i l las croisées. En vain, l 'animal c h e r c h e à s'en 
! débar rasser ; sa rage ne fait q u e s 'accroî t re . 11 

se p réc ip i t e su r u n second bander i l l e ro , sur u n 
t ro i s ième ; à c h a q u e fois, il reçoi t de n o u v e a u x 
ins t rumen t s de suppl ice , sans j a m a i s a t t e indre 

j l ' h o m m e , qui fuit r a p i d e m e n t pa r un saut de 
côté. E n c inq minu tes , plus d ' u n e demi-douza ine 
de bander i l las lui sont enfoncées dans la n u q u e . 
Elles frappent l ' une cont re l ' au t r e , se r e c o u r b e n t 
de tous côtés , mais d e m e u r e n t so l idement i m 
plan tées . 

Si le bander i l le ro veut acquér i r ou s o u t e n i r u n e 
célébr i té et se faire couvr i r d ' app laud i s sements 
en thous ias tes , il r i sque u n e passe très-péri l leuse : 
il pose le pied gauche en t re les cornes de l 'ani
mal , p r e n d son é lan en m ê m e t emps que le 
t au reau relève la tê te , lui pose le pied droi t sur 
le gar ro t , et d 'un bond se j e t t e à c inq ou six pas 
de r r i è re lu i . 

Une nouvel le sonner ie de t rompe t t e s annonce 
la t ro is ième passe, et le p r e m i e r espada , un vrai 
type de bravo , t enan t dans sa ma in droi te une 
épée longue , solide, po in tue , à doub le t r anchan t , 
et dans sa main gauche la muleta (petit d rapeau 

! rouge) , en t re en scène . 

Après avoir salué l 'a lcade et le publ ic , il se 
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place devant le t au reau q u e les p icadores ces

sent de ha rce le r , et une lut te à m o r t s 'engage 

aussitôt. L ' an ima l se préc ip i te sur ce nouve l ad

versaire, et , d a n s l ' ins tan t où il croi t l ' a t te indre 

de ses cornes r edou tab le s , celui-ci se j e t t e les

t ement sur le cô té , lui p résen te la po in te de l ' é -

pée au défaut de l ' épaule , et m o n t r e aux specta

teurs qu'il pou r ra i t le t ue r . Mais, pour p rouver 

qu'il ne r e d o u t e pas le combat , il relève la 

pointe de l ' épée, et mille cris de : « bravo 1 

bravo! m a t a d o r ! » font r e t en t i r l ' a rène . Le 

taureau se r e t o u r n e ; il voit son an tagonis te qui 

l 'attend de p ied ferme, e t , p o u r la seconde fois, 

il s 'élance sur lui la tête et les cornes basses . 

Après p lus ieurs passes, p e n d a n t lesquel les le 

matador fait preuve d ' au tan t de courage que d 'a

dresse, il Unit pa r lui p longer son épée au dé

faut de l ' épaule , et il le renverse roide m o r t . 

Quatre mules couvertes de ha rna i s magnif iques 

viennent enlever le cadavre , p e n d a n t q u e le ma

tador reçoi t les félicitations b ruyan tes de la foule 

et quelquefois les e n c o u r a g e m e n t s p lu s solides 

des g r ands . 

Après avoir éga lemen t enlevé les cadavres 

des chevaux tombés dans l ' a r ène , les flaques de 

sang sont recouver tes d e sable, et la place est 

libre p o u r u n nouveau comba t . 

11 n 'est pas ra re , lors d ' une g rande fôte, d 'a

voir quinze ou v ingt t a u r e a u x à m e t t r e à m o r t 

dans la j ou rnée . P a r m i eux, il s 'en t rouve parfois 

un d 'une h u m e u r t e l l ement pacif ique, qu ' ap rès 

un p r emie r m o u v e m e n t de colère, il se ca lme 

malgré tous les moyens dont on se sert p o u r l'ir

riter ; il se p r o m è n e t r a n q u i l l e m e n t dans l 'a

rène en r u m i n a n t . Les in jures , les ou t rages des 

toréadors, les h o u r r a s des spec ta teurs , les ban

derillas m ê m e , r ien ne peu t l ' émouvoir et lui 

faire p r end re u n e a t t i t ude tan t soit peu m e n a 

çante ; dans ce cas, le bander i l l e ro désappoin té 

se tourne vers le puhl ic d 'un air in terrogat i f : 

» Banderillas de fuego, fuego!» s 'écr ie- t -on, et 

alors on r emplace les bander i l las ord ina i res par 

des bander i l l as , a rmées de pé ta rds qui éclatent , 

en en t rant dans la cha i r du t au reau : le brui t , 

la fumée, la cha l eu r exci tent alors le t a u r e a u et 

le r enden t d igne de l 'épée du m a t a d o r . Si les 

banderillas de fuego res ten t encore sans effet, 

un cri s'élève de l ' a m p h i t h é â t r e : Perros, perros! 
(des chiens), et des dogues (1) dressés p o u r cet 

emploisont lancés cont re le t rop pacifique animal . 

Le taureau souvent les enlève avec ses cornes et 

les évenl re , ma i s dès que l 'un d 'eux a p u s 'a t ta-

che r à son m u s e a u ou à son fanon, il n e lâche 

pas , ma lg ré les b rusques m o u v e m e n t s du tau

reau ; il reste suspendu , et b ientôt que lques 

au t res dogues l ' im i t en t ; l ' an imal est alors p e r d u ; 

épuisé de rage, ne mér i t an t plus l ' honneu r d'un 

coup d 'épée , il t o m b e avec les j a r r e t s coupés par 

u n e medialuna (croissant) , et reçoi t du cachetero 
u n c o u p d ' un peti t po ignard à la n u q u e . 

Il arr ive parfois que lès toréadors sont sans 

a rmes pour a t t a q u e r le t a u r e a u . Aprè s s 'être 

assez long temps laissé poursu ivre , t o u t à coup 

l 'un d 'eux se j e t t e sur lui , le saisit pa r les cornes 

et le renverse net par un m o u v e m e n t de surpr i se . 

S'il m a n q u e son c o u p , les au t res se j e t t en t tous 

à la fois sur l ' an imal , le saisissent pa r les j a m b e s , 

par la queue , par les oreil les, pa r les co rnes . Si 

la m a n œ u v r e des to réadors n 'es t pas exécutée 

avec u n e g rande préc is ion , il arr ive o rd ina i re 

m e n t que que lques -uns d ' e n t r e eux sont blessés 

ou m ê m e tués . 

Autrefois , dans le cas où un m a t a d o r en ré 

pu ta t ion m o u r a i t c o u r a g e u s e m e n t dans le c i rque , 

le g o u v e r n e m e n t faisait une pension à sa veuve 

et à ses en fan t s ; ma i s , quand un s imple p icador 

étai t éven t ré , on n 'y prenai t pas ga rde . 

Assez souvent , après p lus ieurs au t res man iè res 

de c o m b a t t r e , qu ' i l serai t t rop long de r a p p o r t e r 

ici , le spectacle finit par une bouffonnerie qui 

amuse b e a u c o u p le pub l i c . Un ma tado r seul , vêtu 

t rès l égè remen t , a r m é seu l emen t d 'une cour te 

épée , est in t rodui t dans l 'a rène. On lui d o n n e , 

pour tou te r e t r a i t e , u n t onneau de chêne épais , 

relié de bons cercles de fer. Lor sque le t a u r e a u 

le sui t de t rop près , il se j e t t e dans le t o n n e a u 

sur lequel l ' an imal épuise sa fureur en le faisant 

rou le r avec violence dans l ' a rène . Chaque fois 

qu ' i l cesse des efforts inut i les , le t o r éado r s 'é

lance a u dehors , l ' a t t aque , le harcè le et se réfu

gie aussi tôt dans sa pe t i t e ci tadelle , que l 'ani

ma l , exaspéré , fait rou le r de nouveau en cher 

chan t à la br iser . L o r s q u e le peuple s'est assez 

amusé de ce spectacle , il o rdonne la m o r t . Le 

ma tado r épie son e n n e m i , saisit u n m o m e n t 

favorable, et lui p longe son épée dans le c œ u r . 

E n E s p a g n e , l 'état de to réador n 'est po in t en

taché d 'abjection ; on a vu assez souvent des 

officiers supér ieu r s , des g r a n d s , des p r inces 

m ê m e , descendre dans l ' a rène et faire preuve 

p u b l i q u e m e n t de leur courage et de leur agi l i té . 

On n e peut se figurer avec quel le passion les 

Espagnols assistent aux comba t s de t a u r e a u x . 

Ce ne sont pas seu lement les h o m m e s qui se 

por t en t en foule à de parei ls spectac les , mais 

aussi les f e m m e s , souvent m ê m e elles a m è -
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nen t avec elles l eu r s enfants à la m a m e l l e . 

Dans les pet i tes villes d 'Espagne , il se forme 

avant c h a q u e c o m b a t u n e société qui avance les 

s o m m e s nécessa i res , et se pa r t age ensu i t e les 

bénéfices. Il faut louer l ' a rène ou en faire cons

t r u i r e une en bois , a c h e t e r des t a u r e a u x , payer 

les frais de l eu r t r anspo r t , se p r o c u r e r t ous les 

objets nécessa i res , verser u n e ce r ta ine s o m m e , 

assez cons idé rab le , au g o u v e r n e m e n t , ache

te r environ qua ran te chevaux et payer les 

t o re ros . Deux comba t s de Murc ie auxquels j ' a i 

assisté, coû t è r en t à la société p lus de 110,000 

réaux ; mais cet te s o m m e fut couver te par la 

rece t te de la p r e m i è r e j o u r n é e . U n t a u r e a u n e 

coûte pas m o i n s de 2,000 réaux ; il m o n t e sou

ven t j u s q u ' à 6 ,000, c'est-à d i re de 500 à 1,500 

francs. Les toreros reçoivent j u s q u ' à 5,000 francs. 

Us s ' amassent ainsi u n e jol ie fo r tune , et devien

n e n t pour que lques ins tan t s les hé ros du j o u r . 

2.° Les bœufs errants ou redevenus sauvages de l'Amérique 
du Sud. 

•Des bœufs domes t iques r edevenus sauvages se 
r e n c o n t r e n t s u r t o u t dans les pays de domina t ion 
espagnole . 

E n 1540, les Espagno l s e m p o r t è r e n t des t a u 
r eaux dans les p a m p a s . Ceux-ci t r ouvè ren t ce 
c l imat , ce sol si p rop res à leur déve loppemen t , 
qu ' i ls se dé l ivrèrent en p e u de t e m p s de la d o 
minat ion de l ' h o m m e . Cent ans p lus t a r d , ils 
peup la ien t les p a m p a s en n o m b r e tel q u ' o n les 
chassai t , c o m m e les P e a u x - R o u g e s chas sen t le 
bison. On les tua i t p o u r se p r o c u r e r leur p e a u ; 
pe rsonne n e songeai t seu lement à uti l iser leur 
cha i r . Avant que la gue r re civile eû t ravagé les 
Éta t s de la P la ta , on expor ta i t c h a q u e a n n é e de 
Buenos-Ayres 800,000 peaux de bœufs . Un corps 
d 'état , celui des vaqueros, se forma des gauchos , 
gens hab i tués p o u r que lques l iards à exposer 
l eur vie. Cavaliers in t rép ides et t é m é r a i r e s , ils 
chassa ient le t a u r e a u avec le lasso, et savaient le 
d o m p t e r avec u n e a r m e en appa rence si faible. 
Beaucoup de propr ié ta i res avaient sur leurs t e r 
res de 8 à 10,000 tê tes de bœufs , sur lesquels ils 
ne veil laient po in t . Au m o m e n t de I ' abatage , on 
chassait ces t r o u p e a u x dans de g rands parcs , à 
c lô tures sol ides; on y tua i t les bœufs à coups de 
fusil, ou bien on les laissait sor t i r un à un , et les 
bergers l ançan t l eu r lasso sur ceux qu ' i l s v o u 
laient p r e n d r e , les a r rê ta ient , et il leur était facile 
alors de les aba t t re . L a graisse et la v iande é ta ien t 
abandonnées aux ch iens et aux vau tou r s . De tels 
ca rnages euren t p o u r effet de faire de p lus en 
plus d i m i n u e r le n o m b r e de ces a n i m a u x ; ma in 

t e n a n t qu 'on les m é n a g e , ils sont de nouveau en 
voie de mul t ip l i ca t ion . 

Su r les îles Fa lk l and , les bœufs sont redevenus 
c o m p l è t e m e n t sauvages ; ils ne sont guè re chassés 
que pa r des p ê c h e u r s don t les vivres sont épuisés . 

Dans la Colombie , le b œ u f vit l ibre , c o m m e 
dans les au t re s par t i es de l 'Amér ique du Sud , 
n o n dans la p la ine , mais sur les sommets des 
Cordi l lères . Lo r sque les j é su i t e s d u r e n t a b a n 
d o n n e r leurs missions] dans la province de San-
Mart in , ils d o n n è r e n t la l iber té à leurs bœufs , 
qu i s ' avancèren t dans la m o n t a g n e , j u squ ' à la li
mi te des pâ tu rages , où ils vivent enco re e n pet i ts 
t r o u p e a u x . Souven t les paysans du pays des Cor
dil lères l eu r d o n n e n t la chasse , par plais ir p lus 
q u e pa r besoin ; il est imposs ib le de faire descen
dre ces bœufs de la m o n t a g n e . Même captifs, ils 
conservent l eur ins t inc t d ' i ndépendance , se refu
sent à faire ce q u e l 'on exige d 'eux, et q u a n d ils 
voient l ' inut i l i té de leurs efforts à rés is ter , ils 
e n t r e n t dans u n e telle exci ta t ion qu ' i l s t r e m b l e n t 
de tou t leur corps , t o m b e n t et m e u r e n t . Quel
quefois c e p e n d a n t on a réussi à en e m m e n e r dans 
la p la ine , et on les y a d o m p t é s t rès - fac i lement . 

Le fail su ivant nous m o n t r e c o m b i e n le c l imat 
et le sol de l ' A m é r i q u e du Sud sont favorables 
p o u r le bœuf. 

Dans son second voyage , Chr is tophe Colomb 
in t roduis i t cet an ima l à S a i n t - D o m i n g u e , où il se 
mul t ip l i a avec u n e telle r ap id i t é , q u ' a u b o u t de 
que lques années on p u t en envoyer de là dans 
tous les au t res pays . Ving t - sep t ans après la dé
couver te de Sa in t -Domingue , les t r o u p e a u x de 
4,000 tê tes de bœufs é ta ient chose ord ina i re , et 
en 1587, on expor ta i t de cet le île seule 33,500 
p e a u x de bœufs . A ce m o m e n t , il y avait déjà de 
g rands t r o u p e a u x r e d e v e n u s sauvages . 

Le goû t pour les c o m b a t s de t a u r e a u x , i n t r o 
du i t en A m é r i q u e par les p r e m i e r s Espagnols , a 
été conservé pa r leurs descendan t s avec u n e 
a r d e u r toujours égale . L ' a n n o n c e d 'un spectacle 
de cet te n a t u r e exci te une jo ie universel le : les 
r ue s se r empl i s sen t de m o n d e , et les hab i t an t s 

\ des pays voisins v i ennen t en grande p a r u r e se 
Í, j o ind re à la p o p u l a t i o n de la ville. L 'éc la t q u e 

l 'on donne à cet te sorte de d iver t i ssement surpasse 
celui des c o m b a t s de t a u r e a u x des aut res par t ies 
de l 'Amér ique m é r i d i o n a l e , et peu t -ê t re m ô m e 
celui des c o m b a t s donnés à Madr id . 

Les t au reaux des t inés à c o m b a t t r e sont pr is 
p r inc ipa lemen t dans les bois des vallées de Chin
cha , où ils sont élevés dans u n é ta t tout à fait sau
vage. P o u r s'en e m p a r e r et les a m e n e r j u s q u ' à 
L i m a , à u n e d i s tance de soixante l ieues, on fait 
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des dépenses considérables . Chaque gremio (com

pagnie d 'ouvr iers incorporés) d o n n e un t au reau . 

Les gremios en r ich i ssen t leur don , à l 'envi l 'un 

de l ' au t re , en l ' o rnan t de r u b a n s et de fleurs. 

Sur ses épaules sont a t t a chés des m a n t e a u x 

r i c h e m e n t brodés aux a r m e s du g remio à qui il 

appar t i en t , et le t o u t devient la p ropr ié té du 

ma tado r qu i tue le t au reau . 

Le pr ix d ' en t r ée est de q u a t r e r é a u x ou un 

franc ; mais on paye q u e l q u e chose de plus pour 

s'asseoir dans les loges ; et les e n t r e p r e n e u r s 

payent au g o u v e r n e m e n t un droi t cons idérable 

pour c h a q u e r ep résen ta t ion . 

Dans l ' ap rès -mid i du j o u r fixé p o u r le comba t , 

c h a q u e r u e conduisan t à l ' amph i théâ t r e est 

c o m m e en E s p a g n e e n c o m b r é e de vo i tures , de 

cavaliers e t de p ié tons . Tous t émo ignen t la jo ie 

la plus vive, et é ta lent la plus g r a n d e p a r u r e . 

Le c o m b a t c o m m e n c e à 2 h e u r e s après mid i , 

par une sor te de p ré lude assez c u r i e u x . Une 

compagn ie de soldats forme un despejo (panto

m i m e mi l i t a i re ) . Ces h o m m e s , exercés d ' avance , 

à cet effet, font diverses évolut ions fo rmant des 

croix, des étoiles, des l igures ; décr ivant aussi 

des sen tences , telles que « Viva la patria, viva 
san Martini » ou bien le n o m d 'une p e r s o n n e 

placée à la tê te d u gouvernement . P o u r t e rmi 

ner,'' les soldats se r a n g e n t en cercle et font face 

au dehors ; ils s 'avancent alors vers les loges, en 

conservan t tou jours l eur o rd re c i rcu la i re , qu ' i l s 

é t enden t j u s q u ' à ce qu ' i l s soient arr ivés à la p r e 

miè re r angée de bancs . C h a q u e m o u v e m e n t a l ieu 

au son du t a m b o u r et de la m u s i q u e . Le p r é lude 

achevé , six ou sept t o réador s e n t r e n t à pied 

dans l ' a r è n e ; ils sont vêtus d 'habi t s cour ts en 

soie, de tou tes cou leurs , r i c h e m e n t garn is e t 

bordés de galons d 'or et d ' a rgent . U n ou deux 

de ces h o m m e s , appelés m a t a d o r s , sont des 

cr iminels graciés , et ils reçoivent u n e s o m m e 

considérable p o u r c h a q u e t a u r e a u qu' i ls t u e n t . 

En m ê m e t e m p s , p lus ieurs a m a t e u r s , mon tés 

sur des chevaux b ien caparaçonnés , se présen

tent aussi pour c o m b a t t r e . Lorsque tout est p rê t , 

on ouvre u n e por te sous la loge occupée par la 

munic ipa l i t é , e t le c o m b a t a lieu à peu près 

c o m m e nous l 'avons di t . Les a m a t e u r s déploient 

aussi l eur adresse à p rovoquer et à é luder les 

coups du t au r eau , afin d 'a t t i re r les regards de 

quelque beauté et de m é r i t e r les app laud isse 

ments de leurs amis et de l ' assemblée . On place 

dans l ' a rène des m a n n e q u i n s en cu i r gonflés de 

vent , ou bien des h o m m e s de pail le où sont ren

fermés des oiseaux. Le t aureau les lance en l 'air ; 

mais , c o m m e ils sont lourds du pied, ils r e t o m 

b e n t à t e r re en r e p r e n a n t toujours l e u r pos tu re 

p r e m i è r e . Les figures de pail le sont garnies de 

feux d'artifice a r rangés de m a n i è r e à p r en d re 

feu q u a n d les oiseaux s'en é c h a p p e n t ; et que l 

quefois il arr ive q u e ce t te f igure , qu i b rû le et 

pét i l le , s 'accroche aux cornes du t a u r e a u , ce qui 

ne c o n t r i b u e pas peu à le m e t t r e en fu reur . 

Lorsque le b ru i t des pé t a rd s a cessé , l ' an imal 

s 'a r rê te , la l a n g u e p e n d a n t e , les flancs ha le tan ts 

el les yeux enf lammés . Alors le p r inc ipa l ma ta 

dor se place devant lu i , e t après deux ou trois 

passes lui d o n n e la m o r t . 

D 'au t res t a u r e a u x sont t ué s de la m ô m e m a 

nière pa r les m a t a d o r s qu i se succèden t . Un 

au t r e est t u é avec u n g rand c o u t e a u q u e le m a 

t a d o r t ient d e m a n i è r e q u e la l ame soit per

pendicu la i re à son poignet . Le t a u r e a u , t o u r 

m e n t é d ' abord que lques ins tan ts , s ' é l ance ; mais 

le m a t a d o r , au l ieu de le recevoir sur la poin te 

de son épée , fait u n p a s de cô té , e t p longe ad ro i t e 

m e n t son c o u t e a u dans la moel le é p i n i è r e d c r r i è r e 

les cornes , et le t a u r e a u t o m b e m o r t à l ' instant . 

Un au t r e t a u r e a u est ensu i t e a t t a q u é p a r deux 

picadors à cheval ; leurs j a m b e s sont garan t ies 

par des coussins. Leu r s chevaux sont de p e u de 

valeur , et peuven t difficilement éviter la r e n c o n 

t r e d u t a u r e a u ; a u c u n des caval iers n 'y fait a t 

t en t i on , afin de ne pas ê t re accusé de po l t ronne 

r ie . E n c o n s é q u e n c e , les chevaux reçoivent o r 

d ina i r emen t des coups mor te l s ; souvent le t a u 

reau l eu r a r r a c h e u n e par t ie des ent ra i l les , ce 

qui offre aux assistants u n spectacle fort dégoû

tant . Les cavaliers cou ren t de g rands r i sques , 

car leurs lances sont t rop peti tes p o u r t u e r le 

t a u r e a u , qu i après avoir é té b ien t o u r m e n t é e t 

blessé, est enfin achevé pa r u n m a t a d o r . 

Le t a u r e a u qu i succède est e n t o u r é , a u sort i r 

de sa loge, pa r six ou hu i t Ind iens a r m é s de p e 

tites l a n c e s ; ces I nd i ens s ' agenoui l len t c o m m e 

le p remie r r a n g d 'un batai l lon ca r ré p r ê t à r e 

cevoir une cha rge de cavaler ie . Un ou deux 

sont o r d i n a i r e m e n t renversés ; les a u t r e s p o u r 

suivent l ' an imal , et , q u a n d il se r e tou rne sur eux, 

ils se r ep lacen t u n genou en t e r r e , et le reço i 

vent c o m m e la p r e m i è r e fois. R a r e m e n t ils p a r 

v iennent à le t ue r , et u n m a t a d o r s 'avance p o u r 

finir ses souffrances. Q u e l q u e s - u n s des Ind iens 

sont o rd ina i r emen t blessés ; g é n é r a l e m e n t ils 

s 'enivrent à moi t ié avant d 'en t rer dans le c i r q u e , 

a l léguant qu ' i l s c o m b a t t e n t mieux lorsqu' i ls y 
voient doub le . 

On in t rodu i t un au t r e t a u r e a u dans l ' a rène , 

j p o u r la lanzada, comba t à la l ance , d o n t le man

c h e , t rès- long et très-fort, est fixé à une base 
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a t tachée so l idement à la t e r r e . Le bou t de la i 
lance est u n e longue l ame d 'acier bien t r e m p é e I 
et affilée c o m m e u n rasoi r . Avant de laisser sor- i 
t i r le t au reau de sa loge, on excile sa rage pa r 
tou tes sortes de t o u r m e n t s . Lorsqu ' i l est assez fu
r ieux, les por tes s 'ouvrent , et l ' an imal s 'élance sur 
l ' I nd ien po r t eu r de la l a n c e ; celui-ci , habi l lé en 
éca r l a t e , s 'agenouil le , le t a u r e a u se j e t t e sur lu i , 
mais il d i r ige sa lance de m a n i è r e à le recevoir 
su r la p o i n t e . L a force du coup es t te l le , q u e g é n é -
r a l emen t la lance e n t r e j u s q u ' à l a g a r d e e t , b r i s a n t 
le c râne et les os, sort pa r l ' au t re côté de la tô te . 

Enf in ,un t a u r e a u de tai l le élevée arr ive en bon
dissant avec u n h o m m e c r a m p o n n é sur son dos . 
L ' an ima l s au t e et cabr io le en faisant tous ses ef
forts p o u r se dél ivrer de son cavalier , au grand 
a m u s e m e n t des spec ta teurs ; enlin le cavalier des 
cend, et le t a u r e a u est a t t aqué de tous côtés pa r 
les a m a t e u r s et les m a t a d o r s , à pied et à cheval . 

L o r s q u ' u n m a t a d o r a t ué un t a u r e a u , il s ' in
cline devant la loge d u gouve rnemen t , salue la 
mun ic ipa l i t é , et ensu i te tous les assis tants , re
cevant des app laud i s sement s en propor t ion de 
l 'adresse qu' i l a déployée . S 'avançant ensui te à la 
loge de. la mun ic ipa l i t é , il va recevoir des ma ins 
d 'un des m e m b r e s , n o m m é j u g e à cet ellet, sa 
r écompense , qui consiste en que lques dol lars . 
L o r s q u e les spec ta teurs on t é té satisfaits de la 
r ep ré sen ta t ion , ils j e t t en t aussi que lque a rgen t 
dans le c i r q u e . 

3° Les bœufs domestiques, 

fier Hausrind. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e » . — Ce n 'est g u è r e 

q u ' e n A m é r i q u e que le b œ u f domes t ique s'est 
dél ivré de la d o m i n a t i o n de l ' h o m m e ; p a r t o u t 
a i l leurs , il en est l 'esclave, et cela depuis les 
t e m p s an tôh is to r iques . De tous les bœufs sauva
ges, aucun , si ce n 'es t l ' aurochs , ne para î t avoir 
été une des souches du bœuf d o m e s t i q u e . C'étai t 
là l 'opinion de Buffon; mais les différences a n a -
t o m i q u e s qui séparen t ces deux espèces ne p e r 
m e t t e n t pas de l ' adopter . 

Cuvier a d m e t q u e le bœuf fossile, Bos primi-
genius, d o n t on r e t rouve les vastes crânes dans 
les tourb iè res de l 'A l l emagne , de l 'Angleterre et 
de la F rance , a é té la souche du b œ u f d o m e s 
t i q u e ; leurs c rânes n'offrent, en effet, p r e s q u e 
a u c u n e différence. La r ace pr imord ia le de ce 
préc ieux an ima l , d 'après de g randes p r o b a b i 
li tés, ne se serait m ô m e é te in te chez nous qu ' à 
u n e époque assez r écen te , ca r il para î t ra i t q u ' a u 
seiz ième siècle, selon divers au t eu r s , il en exis
t a i t encore dans les forêts de la Po logne et de 

i l 'Angle te r re , et à cet te é p o q u e , dans ce dern ier 
I pays, on en conservai t , c o m m e de préc ieux t r o -
! p h é e s , p lus ieurs tê tes a u châ teau de W a r w i c k , 

où l 'on racon ta i t q u e ces a n i m a u x ava ien t été 
tués p a r les de rn ie r s se igneurs de ce d o m a i n e . 
Maïs la g rande é t e n d u e de l 'aire de dispersion 
d u bœuf domes t i que c o m b a t cet te h y p o t h è s e . On 
n e peu t a d m e t t r e , en effet, q u e ce soit ce bœuf 
qui ai t peuplé l ' E u r o p e , l 'Afrique et l 'Asie de sa 
descendance . Les anc iens , et les Romains n o 
t a m m e n t , acc l ima ta i en t b i en chez eux des bê tes 
é t r angè res , mais ne t r a n s p o r t a i e n t pas les l eu r s 
à l ' é t ranger . Le b œ u f fossile, d 'a i l leurs , avait 
des cornes différentes de celles d u bœuf domes
t ique. C o m m e n t expl iquer , en ou t r e , pa r la seu le 
inf luence de la sélect ion et de la domes t ic i t é , le 
n o m b r e infini et la diversité des races de b œ u f s ; 
nous sommes donc autor isés à a d m e t t r e p lu
s ieurs espèces souches du b œ u f d o m e s t i q u e . 

L 'or ig ine de ce préc ieux an imal est donc aussi 
obscure que celle des au t res a n i m a u x qui n o u s 
sont soumis . 

Dans les t e m p s p réh i s to r iques , déjà, le bœuf 
étai t sous la domina t i on de l ' h o m m e . 

Les t radi t ions les p lus reculées en font m e n 
t ion, et nous le voyons r ep ré sen t é sur les mo
n u m e n t s les plus anc iens . 

Les na t ions an t iques , qu i avaient par r e c o n 
na issance u n e si g r a n d e t e n d a n c e à vénérer tout 
ce qui étai t p o u r l ' h o m m e de q u e l q u e ut i l i té , 
env i ronnèren t souvent le bœuf d 'un respec t re l i 
g ieux , et il ob t in t d'elles les h o n n e u r s d ' u n c u l l e . 

Les Égypt iens adora ien t le dieu Apis sous la 
forme d 'un bœuf, et , à Memphis , il avait de 
splendides t emples o rnés de s ta tues co lossa les ; 
il figurait aussi dans les p lus p o m p e u s e s cé
r é m o n i e s , et des femmes , dans d 'é légantes 
ba rques , le p r o m e n a i e n t sur le Nil au son des 
i n s t r u m e n t s . Le cul te de cet an imal é tai t m ê m e 
si essentiel p o u r ce t t e na t ion , qu ' i l y eu t à 
Alexandr ie une révol te , sous le r ègne d 'Adr ien , 
parce que l 'on ne pouvai t t rouver de bœufs r é u 
nissant les qual i tés r equ i ses p o u r r ep résen te r le 
bœuf Apis. La déesse Isis por ta i t sur sa tê te des 
cornes de vache , c o m m e plus t a rd Io chez les 
Grecs ; à tou tes deux , on i m m o l a i t des bœufs qui 
leur é ta ient consacrés . 

Dans tou tes les con t rées d u m o n d e où l ' ag r i 
c u l t u r e étai t autrefois en h o n n e u r , le bœuf fut 
cons idéré c o m m e le servi teur le p lus u t i le à 
l ' h o m m e , et les lois civiles ou rel igieuses l 'ont 
souvent pris sous leur sauvegarde . P l ine r acon te 
q u ' u n citoyen, qui fut accusé d 'avoir tué u n bœuf 
pa r frivolité, p o u r en d o n n e r les entra i l les à m a n -
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ger à un j e u n e d é b a u c h é , fut bann i c o m m e s'il 

eût assassiné son mé taye r . Columelle, le père des 

agronomes , dit que faire pér i r u n de ces an i 

maux est un c r i m e capital . En Egyp te , les bœufs 

étaient sacrés , on n 'en immola i t q u e pour les 

sacrifices, et encore étai t- i l défendu d ' égorger 

ceux qui avaient por té le j o u g , et auxque l s on 

faisait des funérai l les . Dans la presqu ' î le de l ' Inde , 

ces a n i m a u x é ta ient éga lement honoré s a u t r e 

fois, et de nos j o u r s les hab i t an t s de ce t te c o n 

trée por t en t u n e espèce de vénéra t ion à ce r ta ins 

d 'entre eux, et s ' empressen t de leur offrir des 

al iments et u n abr i . Ac tue l l emen t e n c o r e , dans 

l'île de Chypre , les Grecs refusent de se n o u r r i r 

de leur cha i r , et r ega rden t c o m m e u n a n t h r o p o 

phage le l abou reu r qui m a n g e les t a u r e a u x qu i 

ont été les c o m p a g n o n s de ses t ravaux . 

En Libye, on apprivoisai t les bœufs , mais j a 

mais on n e les t u a i t ; on buva i t s e u l e m e n t l eur 

lait. A Cyrène, c 'étai t u n c r ime de frapper une 

vache; il en est encore de m ê m e au jourd 'hu i 

dans les Indes . P o u r les Celtes, la vache étai t un 

présent d i rec t de la Divinité ; et les Ind iens d 'au

j o u r d ' h u i ne le cèden t pas aux anc iens Égyp

t iens . Nous avons déjà di t que les divers peup les 

de l ' Inde r ega rden t c o m m e sacrées différentes 

races de bœufs ; mais les honneur s r e n d u s sont 

à peu près toujours les m ê m e s . Chez les B r a h -

mines de Cachemi re , d 'après Huge l , celui qui 

tue u n e vache est pun i de m o r t . Gœrtz appel le 

les bœufs u n fléau de toutes les villes de l ' Inde . 

Chacun, c royant faire œuvre mér i to i re , a brûlé 

à que lques -uns de ses bœufs le signe de Siva, 

et ces bê tes couren t dans les rues avec u n cor 

tège de p rê t r e s et de m e n d i a n t s , ne s 'écar tent 

devant pe r sonne , poussen t , renversent , m a n g e n t 

tou t ce qu 'e l les t r o u v e n t . 

Les Arabes B a k h a r a s , une peup lade qu i ha 

bite, en t re le Nil B lanc et le Kordofahn, doi t son 

nom aux bœufs : Bakhara signifie en effet é le 

veur de bœufs . 

Ce n 'es t pas s eu l emen t sur la terre que l 'on a 

honoré le bœuf; on l'a encore placé dans le ciel . 

D'après les t rad i t ions indiennes , la vache fut la 

p remière créée de tous les ê t res , et le bœuf 

Nanda j oue dans la mythologie h indoue le rôle de 

saint P ie r re : il est le gard ien d 'une des deux 

portes du ciel . Le n o m de taureau donné à une 

constellation a sans dou te du r a p p o r t avec cette 

croyance. Ceux m ê m e s dont la foi est le plus 

vive, pour lesquels tou t objet est i m p u r , es t iment 

que le bœuf est pur , et croient que son con tac t 

ne peut être que profitable à l ' âme du fidèle. Les 

habitants du Soudan sont enchan tés quand on 

les appel le bœufs ; ils c o m p a r e n t volont iers l eu r s 

forces à celle du t a u r e a u . 

Nul au t re an imal n 'a c o n c o u r u a u t a n t que le 

bœuf à la civilisation des h o m m e s . Ot to de 

Kotzebue r e m a r q u e avec jus tesse que d e p u i s 

V a n c o u v e r u n e nouvel le ère a c o m m e n c é p o u r 

les îles S a n d w i c h ; l ' i l lus t re voyageur y in t ro 

duisit le bœuf, e t de cet te époque da te le com

m e n c e m e n t de la civilisation de ces insula i res . 

L 'ar t a n t i q u e a souvent r ep rodu i t le bœuf sur 

les m o n u m e n t s ou les médai l les de diverses 

époques . P a r m i les figures qu i on t été faites, on 

doit no ter la cé lèbre génisse sortie d u c iseau 

de Myron, l ' un des p lus ex t raord ina i res s t a 

tua i res de la Grèce et le sujet des louanges 

t an t de fois répé tées de cet te na t ion . Un fort 

g rand n o m b r e de scu lp tures r ep résen ten t un 

t a u r e a u , dans les flancs d u q u e l u n j e u n e h o m m e , 

qui le t ient par les naseaux ou les cornes , e n 

fonce u n po ignard . On a pensé que ce t te a l l égo

r ie , qu i appa r t i en t a u cu l t e persan de Mi th ra s , 

symbolisai t le Soleil v a i n q u eu r de sa s œ u r ou de 

la L u n e . C'était sur u n t a u r e a u d 'a i ra in q u e les 

Girnbres p rononça ien t leurs s e r m e n t s , et P lu-

t a r q u e d i t que Marius r appo r t a à R o m e celui 

qu i leur servait à cet effet. 

Les anciens peuples , qui se plaisaient à se 

servir de signes a l légor iques p o u r r e n d r e l eu r s 

idées , on t souvent employé la figure d u b œ u f 

sur leurs médai l les pour i nd ique r les villes ou 

les îles qui posséda ien t de gras pâ tu r ages où s 'é

levaient de n o m b r e u x t r o u p e a u x ; d ' au t res fois, 

ainsi que le dit W i n c k e l m a n n , c 'était c o m m e 

e m b l è m e de l ' agr icu l ture qu ' on représen ta i t cet 

an ima l . Il servaii de type aux monna ie s p r i m i 

tives d 'Athènes , à ce que di t Ar i s tophane , et à 

celles de R o m e , d 'après ce q u e r appo r t e P l u -

t a r q u e . Le b œ u f est aussi figuré sur celles de 

Pa ros , de Samos , d e S y b a r i s , de Naples , de l 'Eu-

bée et d 'un grand n o m b r e d'îles ou de cités a u 

trefois cé lèbres . 

C a r a c t è r e s . — Le bœuf domes t ique offre des 

d imens ions fort var iables , m ô m e dans les pays 

l imi t rophes . Au mi l ieu des gras pâ tu rages du Bo

cage, ces r u m i n a n t s sont q u a t r e fois plus gros 

q u e dans les landes de la Bre tagne ; dans l ' Inde , 

q u e l q u e s - u n s se font r e m a r q u e r par leur s t a tu re 

colossale ; tandis que d ' au t res , r édu i t s à des p r o 

por t ions qui ne sont guère p lus fortes que celles 

des m o u t o n s , se t rouvent re légués dans les pa rcs , 

p o u r en faire l ' o rnemen t . 

D 'une façon généra le le corps est gros et 

t rapu les m e m b r e s courts et robustes (Jig. 315), 

les pieds fourchus . 
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Fig. 315. Squelette de Vache. — Type de bœuf domestique. 

La cou leu r d u poil est t rès-var iable . La peau 
est forte et Élastique. 

Le front est p la t , p lus l ong q u e la rge (fig. 316 
et 317). 

Le muffle est large et épais . 

Les cornes , placées aux deux ex t rémi tés de la 
l igne sai l lante qu i sépare le front de l 'occiput , 
exis tent chez les deux sexes : elles sont c reuses , 
rondes et lisses ; elles on t des suppor ts osseux, 
au l ieu d 'ê t re solides c o m m e celles des an t i lopes , 
et sont c reusées à leur base de cellules qu i com
m u n i q u e n t avec les sinus f rontaux. Elles var ien t 
b e a u c o u p en l ongueu r et en d i rec t ion . Les cor 
nes ne sont pas toujours en r a p p o r t avec la 
taille de l ' an imal : p lus ieurs var iétés du bœuf 
d o m e s t i q u e qui sont élevées dans l 'Italie mér i 
d ionale en ont d 'une d imens ion ext raord ina i re ; 
aussi s'en se r t -on f r é q u e m m e n t d a n s les envi
rons d e Naples p o u r o rne r les a p p a r t e m e n t s : 
mais a u n o m b r e des p lus grandes cornes que 
l 'on connaisse on doit c i ter la pa i re qui décorai t 
le cabir"U de Camper , et q u e l 'on voit aujour
d 'hui à l 'Universi té de G r o n i n s u e : elle a dix 

pieds de l o n g u e u r (3 m , 33) en suivant sa cour 
b u r e , et sept (2° ,31) d 'une pointe à l ' au t re . 

Le cou est o r n é en dessous d 'un g rand repli 
de p e a u lâche et p e n d a n t e , n o m m é fanon. 

Le s t e r n u m po r t e u n e p ièce an t é r i eu re à a r t i 
cu la t ion m o b i l e ; les t r ous in t e rve r t éb raux sont 
doub les . 

La vache para î t n 'avoi r q u ' u n e seule mamel l e 
à qua t r e te t ins (fig . 318) . Mais ces te t ins sont 
disposés de m a n i è r e que les deux d 'un m ê m e 
côlé n e sont d i s tan t s l ' un de l ' au t re q u e de 
55 m i l l i m . , t and i s q u e les deux pos té r ieurs sont 
éloignés en t r e eux de 8 c e n t i m . , et les deux anté
r ieurs de 12 c e n t i m . , ce qui i nd ique la connexion 
de d e u x m a m e l l e s collatérales por t an t c h a c u n e 
d e u x m a m e l o n s . Cette dis t inct ion devient encore 
p lus ce r ta ine à l ' in té r ieur , où l 'on t rouve deux 
g landes m a m m a i r e s co l l a t é ra l e s , r éun ies par 
du t issu ce l lu la i re , chaque g lande m a m m a i r e 
p ré sen tan t à sa pa r t i e infér ieure deux cavités 
qui r é p o n d e n t c h a c u n e à u n t e t in , et se t e r m i 
n e n t pa r u n pe t i t canal de 2 mi l l im. de d iamèt re 
(fig. 310). 
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fig. 317. Tête de Vache, muscles superficiels [A. Chauveau). 

fait lorsqu'el les ont acquis l eur comple t déve
loppement . 

Les mola i res (fig. 321) sont au n o m b r e de six 

C) ) , a p o p h y s e m a s f o ï c l e ; î, trou s o u r c i l l e r ; 3 , z y z o m a t i q u e ; 4, 
lacrymal ; S, é p m e nrnuilla.re ; 6, orif ice i n f é r i e u r d u c o n d u i t Sus-
m a m i l o denta i re ( A . C h a u v e a u ) . 

Cbeum. 

à c h a q u e côté de chaque mâcho i r e . L e u r vo lume 

va en a u g m e n t a n t de la p remiè re à la s ix ième, 

dans une p ropor t ion telle que l 'espace occupé 

pa r les t rois avant-molai res n 'es t qu ' env i ron la 

moi t ié de celui occupé pa r les trois molai res 

postér ieures , la de rn iè re mo la i r e occupan t près 

II — ibS 
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de qua t r e fois a u t a n t de place en longueur q u e 

la p remiè re (fîg. 321). 

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

t ie du m o n d e , c h a q u e pays m ê m e a eu p r o b a -

Fig. 318. Tetin de vache Fig. 319. Pis ouvert présentant 
avec les quatre pis une des cavités inférieures de 

la glande mammaire {*). 

b l e m e n t des bœufs sauvages . Les uns on t été 

r e n d u s domes t iques , les au t res , c o m m e l ' aurochs 

Fig. 320. Incisives du Bicuf (*"]. 

et le bison, on t été dé t ru i t s et on t d i sparu . S u r les 
m o n u m e n t s de l ' anc ienne Egypte , n o u s voyons 
souvent représentées des chasses aux bœufs , où 
ces a n i m a u x sont poursuivis par des ch iens , pa r 
des a rchers , et pr is dans des l a c e t s ; il r é su l t e 
év idemmen t de p lus ieurs passages de l 'Ancien 
T e s t a m e n t qu ' i l existai t en Syr ie des bœufs sau
vages, ou t re les bœufs domes t iques . Il serait t é 
méra i r e , pour se conformer à l 'opinion p récon 
çue , de vouloir r ega rde r ces bœufs c o m m e des 

(*) "Elle es t c o m p o s é e d'un n o m b r e infini d e g r a n u l e s m o u s , 
d'une t e i n t e j a u n â t r e ou r o u g e à t r e , r en fermant l e s d e r n i è r e s ramif i 
c a t i o n s d e s va i s seaux s a n g u i n s et l e s p r e m i è r e s d e s c o n d u i t s l a c t i -
f è r e s . Ces c o n d u i t s se r é u n i s s e n t peu à p e u p o u r former hui t ou dix 
c o n d u i t s p r i n c i p a u x a. (i, a, qu i v i e n n e n t s 'ouvrir d a n s la cav i t é du 
tet in ; c, e, c, granu le s g i a n d e u x ; d d , tube c o n i q u e du tet in , présentant 
un cer ta in n o m b r e d e p l i s à sa surface i n t e r n e ; e, o u v e r t u r e du 
te t in . 

f " ) À, part ie l ibre ; B, r a c i n e ; r , co l l e t ; D, face e x t e r n e ; E, face 
I n t e r n e ; F, b o r d a n t é r i e u r ; G, bord in terne (Chauveau) . 

a n i m a u x d 'une époque a n t é r i e u r e . Nous ne sa

vons m ê m e pas a u j o u r d ' h u i c o m b i e n il existe 

d 'espèces de bœufs sauvages. Les Indes , toute 

l'Asie cen t ra l e , ne sont pas connues , et nous avons 

appr i s dans no t re siècle que ls t résors p o u r la 

% 1 

Fig. 321. Ensemble de la dentition du Bœuf ('). 

zoologie y sont encore enfouis . Les réci ts des 
indigènes et des voyageurs les p lus m o d e r n e s 
nous ont révélé l 'exis tence de p lus i eu r s types 
de bœufs encore i n c o n n u s , dans l ' in té r ieur de 
l 'Afrique. Ains i , du Chail lu pa r le d 'une espèce 
qu'il t rouva dans le pays des Schekian is , et qu ' i l 
n o m m e niaré ou bos brachyceros. E t q u o i q u e 
nous ayons à regre t t e r que bien des faits r a c o n 
tés pa r ce voyageur ne doivent ê t re a t t r ibués 
q u ' à u n e t rop r iche imag ina t ion , nous n e pou
vons c e p e n d a n t cro i re qu ' i l ait poussé la fantai
sie j u squ ' à inventer un bœuf. 

L 'espèce , après avoir passé sous la domina t ion 
de l ' h o m m e , a été r é p a n d u e a b o n d a m m e n t et 
p iopagée pa r lui dans les q u a t r e par t ies du 

(*) 1, m â c h o i r e supér ieure ; a , vue de la surface de fro t tement ; b, 
v u e d e la face externe ; — 2 , m â c h o i r e in fér ieure ; a, vue d e la table 
d e n t a i r e ; b, vue de l a face e x t e r n e [Chauveau) . 
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monde , où les divers c l imats l 'ont s ingul iè rement 

modifiée. Dans que lques régions , ces bœufs on t 

même t e l l e m e n t pul lu lé , ainsi que cela se voit en 

Amér ique p o u r ceux qu 'y avaient in t rodu i t s les 

Espagnols , qu ' i l s sont r e tou rnés à la vie l ibre et 

sauvage, et qu'i ls fo rment ac tue l l ement d ' im

menses t roupes dans les P a m p a s . 

H œ u r a , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Les a l lures 

des bœufs sont géné ra lemen t lentes et lourdes ; 

cependant , l o r s q u ' o n les exci te , on les voit pa r 

fois bond i r avec violence et exécuter u n e course 

rapide. Les bœufs nagen t b ien . Ceux qui vivent 

abandonnés dans les pra i r ies ou qu i ont repr is la 

vie sauvage para i ssen t ê t re su r tou t farouches et 

dangereux . L e u r s cornes sont les a rmes qu ' i ls 

emploient p lus pa r t i cu l i è r emen t p o u r te r rasser 

leurs ennemis , et souvent , q u a n d ceux-ci n ' on t 

qu 'une taille peu cons idérab le , c 'est à l 'aide de 

ces m ê m e s cornes qu ' i ls les l ancen t en l 'air à u n e 

grande élévat ion, après les en avoir pe rcé s .Dans 

toutes les c a m p a g n e s , on sait que , lo r sque les plus 

vigoureux de nos carnass iers , les loups , a t t a q u e n t 

les bœufs dans nos pâ tu rages , ces an imanx se 

groupent et forment u n e masse au cen t re de la

quelle se r a n g e n t les individus les moins forts e t 

les veaux, et q u e cet te masse présen te de tou t e s 

parts u n r e m p a r t de cornes à l ' ennemi qui rôde 

au tour . Souvent aussi il arr ive q u e lo r sque le car

nassier ne s 'éloigne pas après que lque t e m p s d 'a t 

taque, u n des p lus v igoureux t au reaux s 'élance 

hors des r angs et lui d o n n e la chasse . 

Son sommei l est cour t et léger : il se couche 

o rd ina i rement sur le côté g a u c h e . 

La voix des bê les bovines s 'appelle mugisse
ment ; elle est forte chez les mâles et se m o 

difie selon que l 'animal est agi té par l ' amour 

ou par la co lè re . Dans ce de rn ie r cas, elle a u n 

accent t e r r ib l e . Quand la vache a p e u r , elle 

mugit d ' un ton r a u q u e , et d ' un ton plaintif 

quand elle a pe rdu son veau . 

Les a g r o n o m e s at tentifs ont r e m a r q u é q u e le 

bœuf, q u o i q u e mo ins in te l l igent que le cheval , 

était suscept ible d ' éduca t ion : il obéi t à la voix 

et s 'a t tache non-seu lemen t à celui qu i le soigne, 

mais encore aux individus de son espèce q u ' o n 

lui associe. Depuis l o n g t e m p s on a observé q u e 

les couples qui sont hab i tués à ê t re at te lés e n 

semble à la c h a r r u e , ne t ravai l lent pas avec au 

tant d ' a rdeur q u a n d on les dissocie. Mais, dans 

l'espèce, c'est su r tou t la vache qu i m o n t r e les 

meilleures disposi t ions: on conna î t sa tendresse 

pour son pe t i t ; son na tu re l est plus doux et plus 

affectueux q u e celui du t a u r e a u , qui conserve 

toujours quelque chose d 'âpre , de sauvage, et est 

c o n s t a m m e n t enclin à l ' i rascibil i té. Cependan t 

il faut dire que les agr icu l t eu r s , pa r la mauvaise 

di rect ion de leurs moyens coercitifs et par la 

bru ta l i té de leurs agents , r enden t souvent fu

r ieux ces a n i m a u x , dont , avec des t r a i t e m e n t s 

doux , on eût o b t e n u les plus g rands services. 

J e n ' a i pas besoin de pa r l e r l o n g u e m e n t de 

l ' intel l igence du bœuf: l 'espèce, sous ce rappor t , 

se place au bas de l ' échel le . Le bœuf est, avec le 

m o u t o n , le plus bê te des a n i m a u x d o m e s t i q u e s . 

S'il a p p r e n d à conna î t re son ma î t r e , à l ' a imer 

j u s q u ' à un cer ta in po in t ; s'il obéi t à l ' appe l , et 

m o n t r e que lque a t t a c h e m e n t p o u r la pe rsonne 

qu i s 'occupe de lui , ce para î t ê t re pa r h a b i t u d e ; 

la r econna i s sance n 'y a a u c u n e p a r t . 

« Les bœufs qui vivent en l iber té , dit Sche i -

t l in, m o n t r e n t plus d ' in te l l igence q u e ceux qu i 

vivent dans les é tables . Les vaches des Alpes 

a p p r e n n e n t r a p i d e m e n t à conna î t r e leur be rge r , 

elles sont vives, gaies , excitées par le son des 

c loche t t e s ; elles n e s'effrayent pas fac i lement , et 

c o m b a t t e n t e n t r e elles d ' une m a n i è r e plus c h e 

va le resque . 

« Le point d ' h o n n e u r est cependan t faible 

chez el les. Après une lu t te , la va incue n 'a ni 

h o n l e ni co lère , elle s 'écarte un p e u , baisse la 

tê te et se me t à pa î t r e . Celle à qui res te la vic

toire n ' en est ni plus fière n i plus j o y e u s e ; de 

son cô té , aussi , elle c o m m e n c e aussi tôt son repas . 

La vache conduct r ice du t roupeau semble pour 

t an t p rendre au sér ieux son rôle et ê t re péné t rée 

de son impor t ance ; on la r econna î t à sa d é 

m a r c h e solennel le , et elle ne souffre pas q u ' u n e 

au t re vache la devance . 

« Le t a u r e a u est mieux doué que la vache la 

p lus in te l l igente . Il est de b e a u c o u p plus vigou

r e u x ; ses sens sont plus déve loppés ; il a p lus le 

s en t imen t de sa lorce ; il est plus courageux , 

plus agile, plus rap ide . 11 r ega rde avec in te l l i 

gence tout au tou r de lui ; il se sent le p r o t e c t e u r 

de son t r o u p e a u ; il fond sur son e n n e m i et lu t te 

c o u r a g e u s e m e n t avec lui ; il ne suppor te pas 

dans sa bande u n t a u r e a u é t ranger , et lui livre 

un c o m b a t à m o r t (Pl . XXXIV). » 

Le bœuf est capable de se r ep rodu i r e à deux 

ans . Quand la vache est en cha leu r , elle n 'a p lus 

de plaisir à boire n i à m a n g e r ; elle est inqu iè te , 

et m u g i t souvent . Cet état ne d u r e q u ' u n e demi -

jou rnée , mais se r ep rodu i t souvent , si le besoin 

n 'es t pas assouvi . 

La durée de la gestat ion est de deux cent 

qua t r e -v ing t - c inq jou r s . Le veau se m e t sur 

ses pieds peu après sa naissance et te l le dès le 

p r emie r jour . Sa m è r e le soigne j u s q u ' à ce 
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qu 'e l le en t r e de nouveau en ru t . Le mâ le ent ier 
p o r t e le n o m de taureau, il p r e n d celui de bœuf 
q u a n d il est châ t r é . La femelle s 'appelle vache. 
L e u r s produi ts on t des d é n o m i n a t i o n s var iées . 
On appel le veau le mâ le i m p u b è r e ; velle, la fe
mel l e d u m ô m e â g e ; génisse, la femelle p u b è r e 
q u i n ' a pas encore t rois ans ; le bouvillon est u n 
b œ u f du m ê m e âge : on dit enco re taurillon et 
taure. Les bœufs , c o m m e les vaches , p r e n n e n t en 
d e u x ans à peu près t ou t leur acc ro i s sement . Us 
possèden t l eur plus g rande forcede c i n q à d i x ans . 

L e u r âge peut s 'apprécier pa r la s t r u c t u r e des 
den t s et le n o m b r e des a n n e a u x qu i se t rouven t 
à la base de leurs co rnes . A c o m p t e r de trois ans 
il se p rodu i t annue l l emen t u n de ces a n n e a u x , 
e t en a joutant cet âge au n o m b r e des cercles 
co rnés qu'offre cet te base , on peu t évaluer com
b i e n d 'années les bœufs on t acqu i s . 

Le veau na î t avec h u i t incisives : à u n an , les 
deux m é d i a n e s t o m b e n t e t sont r e m p l a c é e s ; à 
deux ans , les deux suivantes ; à t rois ans , la t ro i 
s i ème pa i r e , e t l ' année d ' ap rès , la q u a t r i è m e . 
A c inq ans , ces d e n t s , d ' abord d 'un b l a n c de 
lait , c o m m e n c e n t à j a u n i r ; de seize à dix-huit 
ans , elles t o m b e n t ou se br i sen t . A par t i r de ce 
m o m e n t , la vache ne d o n n e p lus de la i t ; le tau
r eau devient i m p r o p r e à la r e p r o d u c t i o n . La d u 
rée de la vie du bœuf est de vingt-c inq ou de 
t r e n t e ans au p lus . 

É l è v e . — C'est à trois ans q u e l 'on c o m m e n c e 
à faire t ravai l ler ces a n i m a u x , e t on les emploie 
o r d i n a i r e m e n t p e n d a n t qua t re années dans les 
pays où l 'engrais des best iaux est avantageux, 
t and i s q u e les l abou reu r s n e s'en défont qu ' ap rè s 
six ou sept ans q u a n d ils h a b i t e n t des contrées 
où l e u r p l a c e m e n t est p lus difficile. 

Les bê tes bovines se c o n t e n t e n t d 'une he rbe 
p lus gross ière q u e celle qui convient aux chevaux 
et a u x m o u l o n s ; mais , pour eux , il est essentiel 
qu ' e l l e soit toujours plus longue q u e celle 
qu ' ex igen t ces dern ie rs , pa rce que la grosseur des 
lèvres et l ' absence d ' incisives à la mâcho i r e su
p é r i e u r e e m p ê c h e n t les bœufs et les vaches de 
pouvo i r coupe r les p lantes qui sont t rop cou r t e s : 
auss i , p o u r exploiter avec avantage des pra i r ies , 
faut-il d ' abord y faire pa î t re ces r u m i n a n t s , puis 
y m e t t r e des chevaux, qui t r ouven t l eur nou r 
r i t u r e après eux , et t e r m i n e r en y p laçan t des 
m o u t o n s , qu i savent encore t ond re les p â t u r a 
ges plus cour t q u e ces dern ie rs e t t rouver des 
a l imen t s où ceux-ci n e peuven t p lus en obte
n i r . P o u r dé tacher l ' he rbe du sol, les bœufs la 
p l a c e n t avec leur langue r u d e e n t r e les callosités 
de la mâcho i r e supér ieure et leurs incisives, pu is , 

pa r u n m o u v e m e n t de to rs ion , ils e n b r i sen t les 
br ins . 

Il est telles p l a n t e s , fraîches ou sèches , q u e le 
bœuf préfère ; p a r exemple , les vesces, les pois, 
les j eu n es céréa les , les he rbes succu len t e s . Le 
l in , l'if, la c iguë , les pédicu la i res , les j o n c s , le 
c o l c h i q u e , l ' e u p h o r b e , l ' acon i t , les j e u n e s 
feuilles de chêne , les feuilles de noyer , le trèfle 
h u m i d e , lui sont nuis ib les . Le pers i l , le cé ler i , 
l 'ail , les o ignons ta r i ssent la p roduc t ion du lai t . 
Il m a n g e au besoin du t h y m , d e la r e n o n c u l e , du 
p lan ta in . Il a i m e b e a u c o u p les fruits , les p o m m e s 
d é t e r r e , l e s ca ro t tes . Le sel l u i e s t n é c e s s a i r e . U n e 
vache adu l t e a besoin, pa r j o u r , de 10 à 12 kilo
g r a m m e s et d e m i de four rage , ce qu i rev ien t , à 
celui qu i achè te tout son fourrage , à environ 225 
francs p o u r la p r e m i è r e , mais elle lui r appo r t e 
envi ron 300 francs. Le bœuf engraissé r a p p o r t e 
su r tou t au cu l t iva teur , et dans ces dern ie rs t e m p s 
l 'on a ob t enu , par u n e n o u r r i t u r e b ien a p p r o 
pr iée , des résul ta ts r e m a r q u a b l e s . Le b œ u f passe , 
et avec ra i son , p o u r l ' an imal d o m e s t i q u e du p lus 
g rand r a p p o r t . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les bœufs r e n d e n t de 

grands services à l ' ag r i cu l tu re depu i s l 'or ig ine 
des sociétés ; ce son t eux qu i semblen t avoir é té 
les p remie r s auxi l ia i res de l ' h o m m e p o u r l a b o u 
rer la t e r r e , et on les employa aussi fort anc ien 
n e m e n t à d 'au t res t ravaux de l ' économie ag r i 
c o l e ; si l 'on n 'ava i t d 'autres p reuves , cela sera i t 
cons ta té par u n bas-rel ief t rouvé s u r u n h y p o 
gée ou t o m b e a u c reusé dans la cha îne a r ab ique , 
et sur lequel on voit des bœufs occupés à fouler 
ou ba t t r e des gerbes de blé ; au -dessous d 'eux 
se t rouve u n e chanson en h ié rog lyphes , qui a 
été t r adu i t e par Champol l ion , et qu i i n d i q u e la 
n a t u r e de leur t ravai l . 

Au jou rd ' hu i , les produi t s q u ' o n ob t ien t des 
bêtes bovines p rov i ennen t du lai t , d u t ravai l , 
de l 'élève, du fumier , de la v iande . Dans p lus ieurs 
exploi tat ions agricoles on s 'a t tache spéc ia le 
m e n t à l 'un de ces p r o d u i t s ; mais d ' au t res son t 
organisées de man iè re à pouvoi r les ob ten i r tous 
s i m u l t a n é m e n t . 

P e n d a n t sa vie, le bœuf est donc u n ins t ru 
m e n t de travail, et une m a c h i n e à produits (lai
t age , engra i s , e t c . ) . 

On peu t r e p r o c h e r à no t re a g r i c u l t u r e de n e 
pas t i r e r des bœufs au t an t de par t i qu ' i l est pos
sible de le faire ; ils sont cependan t p o u r elle les 
p lus uti les des a n i m a u x , et il est facile de l e u r 
faire to t a l ement r e m p l a c e r le cheva l , ainsi q u e 
cela a lieu dans une g rande pa r t i e de l 'Eu rope . 
P o u r l aboure r la t e r r e , ils sont m ê m e p r é -
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Fig. 322. Schéma du tirage. 

férables à ce t a n i m a l , pa rce q u e leurs m o u 

vemen t s m o i n s saccadés pe rmet t en t de t r ace r 

des sillons plus régul ie rs ; il est vrai qu ' i ls vont 

p lus d o u c e m e n t , mais aussi ils dépensen t consi

d é r a b l e m e n t moins de n o u r r i t u r e , et , après leurs 

services, on peu t encore les vendre avec avan

tage p o u r la b o u c h e r i e , l o r squ 'on les a eng ra i s 

sés . Dans que lques c o n t r é e s , le rou lage est 

opéré par les bœufs , e t les vaches e l l e s -mêmes 

sont employées a u t r an spo r t des produi t s des 

fermes ou à divers au t re s t r avaux . Des agro

n o m e s on t calculé q u e ceux-ci d i m i n u a i e n t fort 

peu la quan t i t é du lait q u e d o n n e n t ces d e r 

n ières , e t q u e le m a x i m u m de la d iminu t ion de 

celui-ci n e se m o n t a i t pas au q u a r t de la s o m m e 

que r appor t e l eu r travail , en l ' éva luant à u n t a u x 

e x t r ê m e m e n t bas , à 10 cen t imes par h e u r e . 

Le bœuf, c o m m e i n s t r u m e n t de t ravai l , est 

exc lus ivement employé au t i rage ; il est i m p r o 

pre a u bât ou à por te r à cause de la l ongueu r des 

re ins , laquel le forme le q u a r t de la l ongueu r t o 

tale de la co lonne ver tébra le , tandis qu 'el le n ' en 

est que le s ix ième dans le cheval . 

Le bœuf est depuis l ' ant iqui té la plus reculée la 

bê te de ferme et de labour . L 'Anc ien Tes t amen t , 

les au teurs grecs et r o m a i n s ne pa r l en t que du 

bœuf, et n u l l e m e n t du cheval , c o m m e c o m p a 

gnon du l a b o u r e u r . A l ' époque ac tue l le , le bœuf 

est à peu près le seul an imal de t rai t et de l abour 

dans tou te l 'Asie ; il ser t m ê m e c o m m e bête de 

selle et de bâ t dans l ' Inde. 

, En F r a n c e , le bœuf est e n c o r e au jou rd ' hu i nw-

mériquement et pa r son travail la pr inc ipa le m a 

chine mot r i ce agr icole ; il l ' empor te de b e a u 

coup sur l 'espèce équine . En effet, le travail 

agricole, du cheval en France, comparé à celui 
du hœuf, est : : 1 1 , 2 0 6 , 0 0 0 : 17 ,432,500. C'est 

su r tou t dans le midi et le cen t re de la F i a n c e 

(Guienne, Ber r i , B o u r b o n n a i s , L a n g u e d o c , e tc . ) 

que le b œ u f est le pr incipal et p r e s q u e le seu l 

i n s t r u m e n t de c u l t u r e ; tandis q u ' a u n o r d (Ile de 

F r a n c e , N o r m a n d i e , Boulonna i s , P i ca rd i e , F l a n 

dre , Ar to is , e tc . ) , on l'élève c o m m e bête de r e n t e ; 

c 'est le cheval qu i le r e m p l a c e p o u r les t r a v a u x 

des c h a m p s . C'est au m o y e n du joug et p lus r a 

r e m e n t du collier qu ' on at te l le le bœuf. 

Nous ne reviendrons pas sur le t i rage a u 

collier d o n t n o u s avons déjà parlé (1). Dans le 

t i rage au j o u g (fig. 322) la rés i s tance est appl i 

q u é e à la par t ie s u p é r i e u r e de la t ê t e . La l igne 

du déve loppemen t de la force d ' impu l s ion des 

ex t rémi tés pos té r ieures est la d ro i te AB ; la 

l igne de t ransmiss ion de ce t te force est la l igne 

DB ; celle de son ac t ion est la d ro i te AB ; enfin 

la r ésu l t an te de l 'act ion des ex t rémi tés an té r i eu 

res peu t ê t re r ep résen tée p a r la droi te E B , p a r 

tan t de l 'appui d 'un pied de devant à la pa r t i e 

an t é r i eu re du front . 

Le p r o b l è m e q u i consiste à chiffrer les avan

tages et les inconvénients du bœuf de tra

vai l , c o m p a r é a u cheval , n ' e s t pas encore 

réso lu . Toutefo is , il est acquis que dans les 

pays de m o n t a g n e et là où les te r res sont 

fortes, le bœuf est préférable au cheval . Les 

principaux avantages du b œ u f sur le cheval , 

c o m m e m a c h i n e de cu l tu re , sont les suivants : 

1° Économie d 'achat , de n o u r r i t u r e , de h a r n a i s 

et de soins ; 2° augmentation de valeur en vieil-

(I) Voyez terne II, p. 353. 
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l issant (c'est l ' inverse p o u r le cheva l ) ; 3° perte 
moins grande en cas d 'acc ident , le b œ u f p o u 

vant servir plus faci lement à la consommation; 
4° il faut ajouter , de p lus , que le bœuf est p lus 

robus t e , mo ins maladif que le cheval ; qu ' i l d é 

tér iore moins les pâ tu rages , s ' a ccommode mieux 

de la s tabula t ion p e r m a n e n t e , et qu ' i l est d ' u n 

en t re t ien plus facile et m o i n s coû t eux . Le p lus 

grave inconvénient r e p r o c h é au bœuf, c 'est son 

peu de vitesse au t i r age . Le travai l quo t id ien du 

bœuf c o m p a r é à celui du cheval sera i t : : 3 : 4 , 

d 'après J o h n Saint -Cla i r ; ou : : 4 : S, d 'après 

Mathieu de Dombas le . P r a d t et A r t h u r Y o u n g 

es t iment q u e le bœuf, s'il é ta i t b i en at te lé et 

bien gouve rné , p o u r r a i t d o n n e r u n travai l égal 

à celui du cheval . La p ropo r t i on respect ive la 

p lus avantageuse des chevaux et des bœufs à 

en t r e t en i r dans u n e fe rme varie selon u n e foule 

de c i rcons tances . 

On a divers procédés p o u r a t te le r les bœufs "et 

les vaches q u e l 'on fait t r ava i l l e r ; le joug, qui est 

posé à la base de leurs cornes , est c e r t a inemen t 

celui qu i les con t ien t dans u n e p lus g rande d o 

c i l i t é ; mais le coll ier, c o m m e on l 'observe en 

divers pays , leur d o n n e b e a u c o u p plus de force 

et u n e a l lure p lus leste et p lus r ap ide . II est bien 

préférable et m a l h e u r e u s e m e n t mo ins employé . 

Vers l 'âge de deux ans et d e m i à t rois ans , le 

bœuf est dressé au l abour , ou bien hab i tué à 

p o r t e r le h a r n a i s ; d e c inq à dix ans , il a t te in t 

sa plus g rande force ; c 'est auss i l ' époque de ses 

t r avaux les plus fa t igants et les p lus lucrat ifs ; à 
douze ans , il qu i t t e o r d i n a i r e m e n t la c h a r r u e 

p o u r p a s s e r a l ' engra i s sement , et de là à la b o u 

che r i e , a Sans le bœuf, dit Buffon, les pauvres 

et les r iches aura ien t b e a u c o u p de pe ine à vivre, 

la t e r re d e m e u r e r a i t incu l t e , les c h a m p s et m ê m e 

les j a rd ins sera ient secs et s t é r i l es ; c'est s u r lui 

que rou l en t tous les t ravaux de la c a m p a g n e ; 

il est le d o m e s t i q u e le p lus utile de la fe rme , le 

sout ien du m é n a g e c h a m p ê t r e ; il fait t ou l e la 

force de l ' agr icu l tu re ; autrefois il faisait t o u t e 

la r ichesse des h o m m e s , il est encore au jour 

d ' h u i la base de l 'opulence des É ta t s , qu i ne 

peuven t se souteni r et fleurir q u e par la cu l tu re 

des te r res e t l ' abondance du bé ta i l , pu i sque ce 

sont les seuls b iens rée ls . » 

P a r m i nos c a m p a g n e s , le lai t est le p r inc ipa l 

p r o d u i t des vaches . La q u a n t i t é qu 'e l les en don

nen t varie cons idé rab l emen t , soit selon les va

r ié tés que l 'on élève, selon le pays q u e ces an i 

m a u x hab i t en t ou le r é g i m e qu 'on leur fait 

suivre . On dit qu 'à S u r i n a m les mei l leures va

ches lait ières ne fournissent pa r j o u r b u ' u n 

demi- l i t re ou u n litre de l a i t ; dans l 'Afrique 

sep ten t r iona le , elles en p rodu i sen t au p lus 3 à 

4 l i t res , t and is q u ' e n F r a n c e , c o m m u n é m e n t , 

nos vaches en d o n n e n t 12 à 15 l i t res , et que l 

quefois p lus ; en Suisse , les belles races en 

sécrè ten t encore davantage . Mais les races lai

t ières p a r excel lence sont celles de la Hol lande 

et de l 'Ukra ine ; ca r on lit dans les ouvrages 

d ' ag r i cu l tu re que la p r e m i è r e fourni t j o u r n e l l e 

m e n t j u s q u ' à 18 l i tres de lait, et q u e la seconde 

en donne la p rod ig ieuse q u a n t i t é de 30 à 40 l i

t res (1). 

C'est vers sept a n s , d 'après l ' a g r o n o m e Tes -

sier , que les bœufs sont dans les c i rconstances 

les p lus favorables p o u r l ' engra i s sement ; cepen

dan t ce n 'es t souvent que p lus t a rd q u ' o n les y 

s o u m e t . On a r e m a r q u é que ceux de ces an i 

m a u x qui offraient ce r ta ines condi t ions o rgan i 

ques se p r ê t a i en t m i e u x q u e les au t res à p r end re 

de l ' e m b o n p o i n t . Le f ameux engra i s seu r an

glais Blackvvell a posé à ce sujet des pr inc ipes 

uti les à suivre : selon lui , ce sont les individus 

don t l 'ossature est le plus frêle qui s 'engra issent 

le mieux : aussi , en m ê m e t e m p s que l 'on doit 

chois ir ceux qui on t u n corps bien développé, 

ind ice qu ' i ls possèdent des viscères qu i fonction

nen t b ien , il faut p a r t i c u l i è r e m e n t s 'a t tacher à 

ceux qui on t la tête fine et légère, et des e x t r é 

mi tés aussi cour tes et aussi m e n u e s que possible. 

E n o u t r e , il est essentiel que la peau soit fine 

et couver te de poils doux et b r i l l an t s . C'est en 

fixant ces ca rac tè res par la voie de la sélect ion 

et de la généra t ion q u e les Anglais sont p a r v e n u s 

à c rée r des races excel lentes , spéc ia lement des t i 

nées à la b o u c h e r i e . Il y a t ro is m o d e s p o u r en

graisser ces bes t i aux , savoir : l ' engrais à l 'é table , 

l ' engrais au p â t u r a g e et l ' engrais mix t e . Que lque 

p rocédé q u e l 'on suive, c'est l ' abondance de 

n o u r r i t u r e , le repos et la t r anqu i l l i t é qu i sont les 

é léments d 'une p r o m p t e réuss i te . 

Li'engrais au pâturage se p r a t i q u e par t i cu l iè re 

m e n t en N o r m a n d i e , dans la vallée d 'Auge . Il 

s 'exécute s i m p l e m e n t en m e t t a n t les b œ u f s d a n s 

de vastes pra i r ies , soit en h iver , soit au pr in

t e m p s . Ceux q u e l 'on y p lace dans ce t t e d e r 

n iè re saison ne sont q u e qua t r e mois à s 'engrais

ser . On a soin d ' isoler ces a n i m a u x des chevaux, 

parce q u e ceux-c i les t o u r m e n t e n t ; et la t r a n -

( 1 ) Voyez Vernois et Alf. Becquerel, Analyse du tait des 
principaux types de vache,chèure, etc. Paris, 1857,in-S, et 
Annales d'Uyyièn-:, 1857, 2" série, tome VII, p . 271. — 0 . 
Réveil, Du lait. Paris, 1856, in-S. — A. Donné, Conseils 
aux mères sur la manière d'élever leurs enfants nouveau-
net. 4 8 édition. Paris, 18S9. 
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quil l i té est une condi t ion si essentiel le de r é u s 

site p o u r l 'engrais des bes t iaux , q u ' o n r appo r t e 

q u ' u n e a n n é e l 'opérat ion m a n q u a dans la vallée 

d 'Auge, parce que des ouvr ie rs , employés p a r l e 

gouve rnemen t , passaient con t inue l l emen t à t r a 

vers ces p â t u r a g e s . 

L'engrais à l'ëtable se fait sur des bœufs sé

quest rés dans des étables où ils res tent cons tam

m e n t dans u n repos abso lu . Là, on les n o u r r i t 

avec des fourrages ver ts , c o m m e nous l 'avons 

vu p r a t i q u e r en Suisse, et alors ils peuvent Être 

engraissés e n q u a t r e mois ; ou bien on l eu r 

donne des rac ines , des rés idus de sucrer ies de 

be t te raves , de brasser ies ou de dist i l leries ; mais 

alors l ' é ta t d ' e m b o n p o i n t nécessai re p o u r la 

boucher i e est p lus de t emps à arr iver . Les en-

graisseurs progressifs en t r e t i ennen t les best iaux 

à l 'é table dans u n é ta t de p rop re t é e x t r ê m e et 

leur d i s t r i buen t l eur n o u r r i t u r e à des h e u r e s 

fixes. Que lques -uns poussent m ê m e le sc rupu le 

j u s q u ' à n ' e n t r e r dans la g r a n g e à n o u r r i t u r e 

qu ' avec u n e chaussure don t ils n e se servent 

po in t au d e h o r s . 

L'engrais mixte t ient des deux procédés p récé 

den t s e t se fait en par t ie au pâ tu r age et en par t ie 

à l ' é table . 

Le poids des bœufs engraissés varie cons idé

r a b l e m e n t . En F r a n c e , il n 'es t f r é q u e m m e n t q u e 

de 500 livres ; mais souvent il est b ien plus con 

s idérable , et d u r a n t que lques années on a vu 

des bœufs gras , p r o m e n é s dans P a r i s , dont le 

poids s 'élevait à 3,000 livres. On dit m ê m e qu ' en 

A n g l e t e r r e , où l 'on possède les r aces les plus 

colossales, il s 'en t rouve qu i sont évalués à un 

poids encore p lus é n o r m e . 

La s tat is t ique officielle de l 'espèce d u bœuf 

en F r a n c e , a fourni les résul ta ts suivants : 

Taureaux. 399,026 d'une valeur totale da 33,613,990 fr. 
Bœufs... 1,968,829 — »01,819,337 
Vac/ies... 5,301,825 — 487,875,663 
Veaux... 2,06G,849 - 52,D3G,7G3 

Quoique d ' une b ien m o i n d r e é t endue , l 'An

g le te r re possède cependan t un plus g rand n o m 

bre de têtes bovines, puisqu 'e l le en compte 

10 ,500 ,000 ; mais ce chiffre, qu i est p ropor t ion 

ne l l emen t p lus élevé q u e le n ô t r e , est en raison 

de la c o n s o m m a t i o n , q u e l 'on évalue dans les 

Iles Br i t ann iques à 220 livres de v iande , t e r m e 

moyen , que m a n g e c h a q u e individu, tandis 

qu ' en F r a n c e on n ' en compte que 60 livres pour 

les hab i t an t s des villes, et 20 p o u r ceux des 

campagnes . 

Le bœuf n ' es t pas moins u t i le après sa m o r t , 

ca r on ut i l ise tou tes les par t ies de l ' an imal . 11 
fourni l à nos tables u n e p réc ieuse n o u r r i t u r e et 

à l ' indus t r ie d 'exce l len tes ma t i è res p r e m i è r e s 

qu 'e l le u t i l i s e ; sa cha i r , qu i forme au jourd 'hu i 

u n de nos p r i n c i p a u x a l i m e n t s , étai t déjà e m 

ployée pa r les p r e m i e r s Grecs, ainsi qu ' on le voit 

dans les poésies h o m é r i q u e s , et elle devint e n 

suite le mets favori des a th l è t e s . 

Les peaux des bœufs on t servi à l ' h o m m e , à 

tou tes les époques , p o u r des usages fort var iés . 

Les écr i ts de S t r a b o n nous révè len t q u e les V é -

nètes en faisaient des voiles p o u r les embarca 

t ions ; les Roma ins employa ien t ces peaux en t iè res 

p o u r confec t ionner d ' i m m e n s e s ou t r e s dans 

lesquel les ils cha r r i a i en t l eu r vin. U n e pe in tu re 

d e P o m p é i nous re t r ace cet u s a g e ; elle r ep ré 

sente u n e de ces ou t r e s sur u n cha r io t e t 

q u e deux h o m m e s mun i s d ' a m p h o r e s sont occu

pés à vider . A u j o u r d ' h u i , les peaux de bœufs , 

t a n n é e s , chamoi sées ou s i m p l e m e n t sa lées , 

c o m m e en A m é r i q u e , sont l 'objet d 'un c o m m e r c e 

cons idérab le et servent à la fabr ica t ion de nos 

chaussures et à u n e foule d 'usages . Not re pays 

est loin d 'en fournir assez p o u r sa c o n s o m m a t i o n , 

e t nous en t i rons u n e q u a n t i t é cons idérab le du 

Brési l et de la Russ ie . On a ca lculé q u e les tan

n e u r s de F r a n c e employa i en t a n n u e l l e m e n t p o u r 

36,000,000 de francs de p e a u x et q u e leur p ré 

para t ion en doubla i t le p r ix . 

Les poils qui sont extrai ts des p e a u x , p e n d a n t 

l 'opérat ion d u t a n n a g e , sont filés et employés , 

sous le n o m de b o u r r e , à faire des t issus g ros 

s iers , d o n t les roul iers se font des m a n t e a u x . 

Les cornes et les sabo ts de ces a n i m a u x ser

va ien t chez les R o m a i n s , ainsi qu ' i l s se rvent 

enco re au j o u rd ' h u i chez n o u s , à confec t ionner 

des pe ignes , ca r on en a t rouvé d ' a b s o l u m e n t 

semblab les a u x n ô t r e s , et faits en cet te subs tance , 

dans les ru ines de P o m p é i . On en fabr ique en 

o u t r e des t aba t i è res et u n e foule d 'ouvrages de 

tab le t te r ie . 

Les bœufs fourn i s sen t u n e g rande q u a n t i t é de 

s ang qu i est mi s en usage c o m m e engra i s , et sa 

par t ie séreuse sert à clarifier les vins et les s i rops , 

à raffiner le suc re e t à f ab r ique r le bleu de 

P r u s s e . 

Leurs os , r e c h e r c h é s pour la t ab le t t e r i e , sont 

employés p o u r l ' ext ract ion de la gé la t ine et p o u r 

la fabricat ion de la colle ; après ce t te ex t rac t ion 

on les t r ans forme en no i r an ima l , d o n t on fait 

u n e g rande c o n s o m m a t i o n dans les raffineries 

de sucre . 

La graisse en t re dans la fabr ica t ion de la chan-
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Fig. 323. Bœuf placé dans le travail à poteaux. 

del le , des savons, e t c . ; ces d ivers produi t s sont 

suscep t ib les de n o m b r e u s e s appl ica t ions écono

m i q u e s , agr icoles ou indus t r ie l les , et fo rment 

dans p lus ieurs local i tés des b r a n c h e s de c o m 

m e r c e t r è s - i m p o r t a n t e s . 

M a l a d i e s . — L 'espèce bovine est sujet te à de 

n o m b r e u s e s et graves malad ies : n o u s ne pou

vons q u ' é n u m é r e r les aph thes de la b o u c h e , l'in

digest ion, la gas t ro-entér i te , le coryza, la l a ryn

gi te , la b r o n c h i t e , l 'apoplexie p u l m o n a i r e , la 

p n e u m o n i e , la ph th i s ie tube rcu leuse , la p leu

r i te , la cé rébr i t e , le tou rn i s , le t é t anos , l 'épi lep-

s ie , la pus tu l e ma l igne , la f o u r b u r e , la gale , le 

farcin, la p l é thore , le c h a r b o n , le t y p h u s des 

hêtes à cornes , les ma lad ies v e r m i n e u s e s , l e r h u 

m a t i s m e , e tc . ( ) ) . 

Il y a souvent l ieu de p r a t i q u e r des opéra t ions 

sur le bœuf. C o m m e appare i l de con ten t ion , on 

uti l ise sur tou t le travail à po teaux (fig. 323), qu i 

consiste en u n e grande cage g é n é r a l e m e n t qua -

d rangu l a i r e , formée de qua t re pou t r e s pr inc i -

cipales, et so l idement scellées en t e r r e , à l 'aide 

de fondat ions en m a ç o n n e r i e . On fixe les ani

m a u x d a n s différentes a t t i tudes pa r la t ê te , pa r 

les m e m b r e s et pa r le t r o n c . 

D e s t i n é e d u B œ u f . — Dans p r e s q u e t o u t e 

l ' E u r o p e , le bœuf est l 'esclave m a l h e u r e u x de 

l ' h o m m e ; dans que lques pays, en E s p a g n e n o 

t a m m e n t , il est sacrifié à des plaisirs barbares : 

nous voulons pa r le r de ces comba t s où il l igure 

c o m m e v ic t ime p r inc ipa l e , mais dans lesquels il 

ne succombe pas tou jours sans vengeance (2). 

Les bœuf s , en subissant la domes t i c i t é , on t 

éprouvé de g randes modificat ions o rgan iques , 

t an tô t par la puissante influence de l ' h o m m e , 

(1) Voyez pour l'explication de ces divers termes, le Dic
tionnaire de médecine, de chirurgie et de l'art vétérinaire, 
12° édition, par E. Littré et Ch. RoLin. Paris, 18G5, 
passim. 

(2) Voyez t, II, p. GC9. 

qui les a variés en les croisant , t an tô t par la seule 

inf luence du c l ima t ou d u sol. Il résu l te de là 

q u e ces a n i m a u x p r é s e n t e n t u n g rand n o m b r e 

de races qui on t des ca rac tè res t r è s - t r anchés et 

qu i nous offrent des produi t s fort différents. 

Les races se modif ient en bien ou en m a l su i 

vant les c i rcons tances dans lesquel les elles v i 

vent . Le sol, la n o u r r i t u r e , le r é g i m e , les t ravaux 

auxque l s sont soumis ces a n i m a u x , influent beau

coup sur leur conformat ion ; l ' éduca t ion , les bons 

ou mauva i s t r a i t e m e n t s , modif ient aussi leur 

ca rac t è re . Chacune de ces races se d is t ingue 

pa r que lques qual i tés pa r t i cu l iè res : les unes 

d o n n e n t des a n i m a u x p lus robus tes p o u r le t r a 

vail ; les au t r e s fournissent p lus de lait ou p lus 

d e v iande de b o u c h e r i e . Les é leveurs croisent 

ensui te les races en t r e elles p o u r les amé l io r e r 

et pour en ob ten i r de p lus r i ches p rodu i t s . 

Dans la d é t e r m i n a t i o n des espèces nous de

vons ê t re t r è s - p r u d e n t s ; n o u s n e s o m m e s m ê m e 

pas lixés au sujet de nos espèces d ' E u r o p e , et 

l 'on n e sait si le bœuf d 'Ecosse , qui vit e n c o r e 

à l 'état sauvage, est spéci f iquement d is t inct 

ou n o n . 

Toutes ces cons idéra t ions m e font d o n n e r 

ra i son à ceux qu i vo ien t dans les bœufs d o 

mes t iques p lus ieurs espèces différentes. 

F i tz inger , u n des ra res na tura l i s tes qui se 

soient occupés des a n i m a u x soumis à l ' h o m m e , 

a d m e t q u e les bœufs domes t iques ac tue l l emen t 

connus a p p a r t i e n n e n t à sept espèces indépen

dantes : le zébu, le bœuf à bosse d'Afrique, le bœuf 
des Alpes, le bœuf des vallées, le bœuf de la Mar
che, le bœuf des steppes et le bœuf d'Ecosse. 

Nous préférons adop te r , c o m m e p o u r les races 

cheval ines (1), un o rd re p u r e m e n t géograph ique . 

J e t e r un coup d 'œil sur la vie du bœuf d o m e s 

t i que dans les divers pays, est chose aussi ins t ruc

tive qu ' in t é re s san te . 

(I) Voyez t. II, p. 359. 
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1° Les races asiatiques. 

LES BŒUFS ZÉBUS — BUS JND1CVS. 

Ler Zebu. 

Cuvicr, le p r e m i e r , a r éun i au bœuf domes 

t ique le zébu , d o n t L innée avait fait u n e espèce 

à p a r t . Il croyait q u e ces deux a n i m a u x ne dif

féraient ni pa r l eur forme, ni par leur s t ruc 

t u r e , et la bosse du zébu ne lui paraissai t pas u n 

carac tère spéci i ique. Mais des observateurs p lus 

récents on t comba t tu l 'opinion de l ' i l lustre n a 

tura l i s te , et on t m o n t r é q u e le zébu avait u n e 

ve r tèbre sacrée et trois ver tèbres caudales de 

moins q u e le b œ u f o rd ina i re . Chez d ' au t res a n i 

m a u x sauvages , une ve r t èb r e , u n tube rcu le à 

u n e dent de plus ou de mo ins , est un caractère 

suffisant à beaucoup de natural is tes p o u r diffé

renc ie r u n e espèce, m ê m e u n genre : p o u r les 

CREHM 

a n i m a u x domes t iques , pa r con t re , ces ca rac 

tè res sont devenus sans valeur , par suite de 

l ' idée p r é c o n ç u e et fo r tement enrac inée que la 

domest ic i té p e u t c o m p l è t e m e n t c h a n g e r u n a n i 

ma l . Nous n e saur ions acquiescer à cet te m a 

n iè re de voir, avan t qu 'on n o u s ait d é m o n t r é que 

la sélect ion et la domes t ica t ion peuven t modifier 

la s t r uc tu r e des os . Nous r eg a rd e ro n s d o n c le 

zébu c o m m e une espèce i n d é p e n d a n t e . 

Le zébu diffère d 'ai l leurs du b œ u f domes t i que 

pa r la p résence d 'une bosse au ga r ro t , pa r des 

cornes aplat ies , t r è s -cour t e s ; il est, de p lu s , t r è s -

doux , quo ique très-vif dans ses m o u v e m e n t s ; sa 

voix est plus r a u q u e et g r o g n a n t e . A vrai d i re , 

le zébu s 'accouple avec le bœuf d o m e s t i q u e , et 

p rodu i t des mét i s féconds ; mais n o u s savons que 

l ' expér ience a renversé c o m p l è t e m e n t les an

c iennes théor ies à ce sujet , et nous n e pouvons 

voir là un a r g u m e n t con t re l ' i ndépendance 

spécifique du zébu. 

II — 186 
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C a r a c t è r e s . — On d i s t ingue p lus ieurs races 

de zébus , qu i diffèrent pa r la tai l le , la longueur 

des oreil les, de pelage e t la colora t ion . La p lus 

connue est le zébu des Brahmines (Jtg. 324), g rand 

et bel a n i m a l , a u corps v igoureux, aux j a m b e s 

cour tes , à la tê te cour te e t grosse, à la bosse for

t e m e n t p rononcée , à la q u e u e l o n g u e m e n t touf

fue. Les cornes sont p lu s cour tes que les orei l 

les ; les fanons plus g r a n d s q u e chez les a u t r e s 

bœufs ; le pelage est composé de poils cour t s , 

sauf au s o m m e t de la tê te , au front e t su r la 

bosse. Les zébus sont , d ' o rd ina i re , d ' u n b r u n 

roux ou d ' u n b r u n j a u n e . On en t rouve qui sont 

d 'un j a u n e fauve, b l ancs ou tache tés . 

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

est la pa t r i e d u zébu ; ma i s de là il s'est r é p a n d u 
a u loin en Asie et dans u n e par t i e de l 'Afrique. 

2° Les races africaines. 

LES BŒUFS A BOSSE D'AFRIQ.UE — BOS AFII1CANUS-

JDer afrikanische Buckelocks. 

C a r a c t è r e s . — Le bœuf à bosse d 'Afr ique 
(fig. 325) est voisin d u zébu , ma i s il s'en d i s t in 
gue fac i lement par ses j a m b e s plus hau te s et ses 
cornes p lus fortes. Le sanga des Abyssins en est 
bien la plus belle race : c'est u n fort et vigou
reux an ima l , h a u t m o n t é , à q u e u e cour t e ; ses 
cornes sont t rès-fortes ; leur d i amè t r e , à la base, 
est de près de 17 cent , et leur l ongueu r de i m , 1 3 
à 1",30. T r è s - r a p p r o c h é e s à la r ac ine , ces cornes 
s 'écar tent , puis se d i r igen t en h a u t et l é g è r e m e n t 
en dehors ; dans leur dern ier t ie rs , elles s ' in
fléchissent u n peu en d e d a n s , e t l e u r po in te se 
por te en dehors . Les poils sont cour t s et l ins ; la 
cou leu r d o m i n a n t e est le b r u n châ ta in . 

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

hab i t e su r tou t l 'Abyssinie et le cap de B o n n e -

E s p é r a n c e . On r e n c o n t r e diverses de ses races 

j u s q u e dans l ' in té r ieur de l 'Afr ique. On en voit 

des t r o u p e a u x i m m e n s e s , qu i fo rmen t la seule 

r ichesse de peuplades ent ières . 

Chez les n o m a d e s d u Soudan or ien ta l , les 

t r o u p e a u x vivent à peu près c o m m e autrefois , 

d u t e m p s de nos p r e m i e r s ancê t r e s , et les éle

veur s de bes t i aux on t encore les m ê m e s p ro 

cédés que leurs pères , il y a plus ieurs s iècles . 

Leu r s t r oupeaux sont leur seule r ichesse . Us es

t imen t u n h o m m e d 'après le n o m b r e de ses mou

tons et de ses bœufs, c o m m e les Lapons d 'après 

celui de ses r e n n e s . Tou te leur vie est dans les 

rappor ts les plus in t imes avec l'élève des bes

t i aux . L e u r s t r o u p e a u x doivent les en t re ten i r 
de t o u t ; pour e u x , ils n ' o n t d ' au t re ressource q u e 
le b r igandage . Les t r i bus a rabes qui pa r cou ren t 
les s teppes fertiles au sud du 18° de la t i tude nord, 
son t en gue r r e cont inue l le les unes avec les a u 
t res , au sujet de leurs t r o u p e a u x , et ce sont ces 
m ê m e s t roupeaux qui d é t e r m i n e n t leurs voyages. 
Il va de soi qu ' i l n 'es t pas ques t ion d 'é tables . Ce 
n 'es t que dans les parages infestés pa r les l ions 
que l 'on che rche à p ro tége r les bœufs , les mou
tons et les chèvres , en les r éun i s san t , la nui t , 
dans u n endro i t e n t o u r é d 'une épaisse ha ie d 'é 
pines et de m i m o s a s . Là où le pays est sûr , on 
laisse les t r o u p e a u x passer la n u i t au p â t u r a g e . 

Nos p lus g rands propr ié ta i res d ' E u r o p e ne 
peuvent se faire u n e idée du n o m b r e de ces 
t r o u p e a u x . P r è s d u village de Melben , d o n t j ' a i 
déjà pa r lé , la s teppe forme u n vaste bas-fond, 
dans l eque l on a creusé des fontaines n o m b r e u 
ses, p o u r y a b r e u v e r les t r o u p e a u x qui s'y 
r e n d e n t vers m i d i . Là, du m a t i n j u s q u ' a u soir, 
et du soir j u s q u ' a u m a t i n , se p r o d u i t u n four
m i l l e m e n t indesc r ip t ib le d ' h o m m e s e t d 'ani 
maux . A c h a q u e fontaine on a établi six ou hui t 
pe t i t s é tangs à fond argi leux, qu i servent d'a
breuvo i r s . Chaque j o u r on les rempl i t , c h a q u e 
j o u r ils son t vidés par les t roupeaux qui vien
nen t se désa l té re r . Depuis l 'après-midi j u s q u ' a u 
l e n d e m a i n vers le mil ieu du j o u r , p e n d a n t toute 
la nu i t , u n e cen ta ine d ' h o m m e s sont occupés à 
puiser de l 'eau et à la verser dans ces étangs. 
Us a jou ten t à l 'eau u n peu de te r re salée. D'or
d ina i re , les abreuvoi r s ne sont pas encore r e m 
plis, q u e les bêtes sont déjà là. De tous côtés 
a r r iven t des masses i n n o m b r a b l e s de m o u t o n s , 
de chèvres et de bœufs . On ne voit r ien q u ' u n 
t roupeau con t inu d ' a n i m a u x se m o u v a n t , au 
mi l ieu desquels a p p a r a î t de t emps à a u t r e u n e 
figure h u m a i n e . Des mil l iers de chèvres et de 
m o u t o n s a r r ivent sans cesse, e t tous s 'en r e 
t o u r n e n t ab reuvés . Quand le bas-fond s'est u n 
peu vidé du m e n u béta i l , les bœufs s'y préc ip i 
ten t , et l'on ne voit p lus a lors q u ' u n e masse 
b r u n e , agi tée c o m m e les flots de la m e r e t de 
laquel le s'élève t o u t e u n e forêt de pointes ; les 
h o m m e s disparaissent au mi l i eu . Il est impos
sible d ' e s t imer , m ê m e par à peu p rè s , le n o m b r e 
de ces a n i m a u x ; j e ne crois c e p e n d a n t pas m e 
rendre coupab le d ' exagéra t ion , en l 'évaluant 
à 60,000 tê tes pa r jou r , p a r m i lesquel les les 
bœufs figurent pour 40,000 envi ron. T o u t e la 
place ressemble à une écur ie qui n ' a pas été 
net toyée depu i s des moi s . Malgré les a rdeurs des 
séchantes du soleil, le sol est recouver t d 'une 
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Fig. 325. Le Iîœuf à bosse d'Afrique. 

~<3uche d ' o r d u r e s de près d ' un demi -mè t r e 

d 'épaisseur ; les abreuvoi r s seuls sont m a i n t e n u s 

dans un g rand état de p ropre té . Le soir, les de r 

niers a n i m a u x disparaissant , l 'on r e c o m m e n c e à 

puiser l 'eau p o u r le l endema in . A cer ta ins j o u r s , 

arr ivent aussi des bandes de S00 à 1,000 c h a 

meaux , qui é t a n c h e n l leur soif et s 'en vont r a s 

sasiés. 

Des notables du Soudan or ien ta l , qui sont 

chargés de faire r e n t r e r les impôts pa rmi ces 

nomades , m ' o n t assuré qu ' i l est impossible 

d 'évaluer la r ichesse de ces gens , m ô m e approxi

mat ivement . Lorsque Mohammed-Al i résolut 

de pa re r à la diset te de bœufs qu ' i l y avait en 

Egypte, par des expor ta t ions d u S o u d a n , les 

gouverneurs levèrent sur les hab i tan t s de cel te 

contrée, en peu de t e m p s , non plusieurs cen

taines de mi l le , mais plusieurs mil l ions de bœufs . 

Une épizootie avait fait pér i r en Egypte u n grand 

n o m b r e de b œ u f s ; d 'un au t r e côté l ' a rmée que 

le pacha avait lancée cont re la Po r t e en avait 

fait une consommat ion cons idé rab l e ; c ependan t 

tou tes ces per tes furent r a p i d e m e n t comblées 

par les impor ta t ions d u S o u d a n . Bien plus , les 

bœufs se m o n t r è r e n t b ientô t en telle a b o n d a n c e 

q u e l 'on du t d o n n e r cont re -ordre d 'en a m e n e r 

d ' au t res . Si l 'on veut b ien t en i r compte des mi l 

l iers et des mil l iers qu i succombèren t en che 

m i n , dans u n e r o u t e de c inq cents l i eues , faite 

en g rande par t ie à t ravers le déser t et des pays 

stéri les, l 'on p o u r r a alors se faire u n e idée de 

la quan t i t é de bœufs qu i furent ainsi expor tés 

des deux provinces de Sennaar et du Kordofahn. 

Aujourd 'hu i encore , il est facile de r econna î t r e 

la rou t e suivie par ces b œ u r s ; des squele t tes 

l ' ind iquent dans tou te son é tendue , si b ien qu 'on 

ne peu t s 'égarer . Quand je pense que ces t rou

peaux i m m e n s e s dont j e viens de par le r , j e n e 

les ai vus qu ' ap rè s que leurs propr ié ta i res ava ien t 

été aussi for tement imposés ! Quels n 'ont-i ls pas 

dû être q u e l q u e s années aupa ravan t ! 

Dans le Soudan et dans le K o r d o f a h n , on 
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Fig. 32C. Taureau franc-comlois (femelinc du Doubs). 

se livre s imp lemen t à l 'élève des bœufs p o u r d e 

m a n d e r des services à ces a n i m a u x ; dans l ' I la-

besch , au con t ra i re , on les ut i l ise . Les Mensas , 

par exemple , en font des bê tes de t ra i t et des 

bê tes de s o m m e . 

Nous m a n q u o n s de détai ls précis sur les t r o u 

peau x de bœufs des peuplades de l ' i n t é r i eu r de 

l 'Afrique. Nous savons s i m p l e m e n t q u e ceux d u 

sud de cet te par t ie d u m o n d e son t i m m e n s e s . 

T o u s les voyageurs disent en avoir vu qu i se 

compta i en t pa r mi l l i e r s ; ils par len t des quant i t és 

inc royab les de bœufs qu i forment le bu t in d 'un 

v a i n q u e u r , souvent après u n seul c o m b a t . 

3 ° Les races européennes. 

u E n E u r o p e , on a formé p lus ieurs ca tégor ies 

ou divisions des races bovines , dit I I . Bouley ( 1 ) : 
1 ° bœuf de haut cru, p rop re au travail , h a b i 

t a n t p r i n c i p a l e m e n t les locali tés mon tagneuses ; 

2 ° bœuf de nature, qu i est la bê te de r e n t e , c 'est-

à-dire q u e l 'on élève p o u r ses p rodu i t s ( lai tage, 

fumier) . 

Les Al lemands divisent l 'espèce bovine en 

trois grandes ca tégor ies : 

1 ° Bœuf de montagne ou suisse, race q u i , par t ie 

des Alpes c o m m e po in t cen t ra l , a peup lé la plus 

grande pa r t i e de l 'Eu rope cent ra le : corps r a 

massé , cour t , t r a p u ; m e m b r e s forts, peu élevés ; 

forte ossa ture , musc les v igoureux , déve loppés ; 

(0 Houle Dict. lexicographique, p. US. 

t ê te cour t e ; front ca r ré ; cornes grosses à la 

base ; éne rg ie , v igueur . A cet te ca tégor ie a p 

p a r t i e n n e n t les races françaises, auve rgna t e s , 

l imous ines , d u Quercy , de la Gascogne, de la 

Vendée , du Morvan, de la F r a n c h e - C o m t é , e t 

les races étrangères, d i tes de F r i b o u r g , d u T y r o l , 

d e la F r a n c o n i e , de Gal loway, e tc . 

2° Bœuf de vallée ou hol landais , qu i a peup lé 

les r iches pâ turages des bords de la m e r , depuis 

la Hol lande j u s q u ' a u D a n e m a r k ; qu i est aussi 

la souche de la race f lamande et , selon toute p r o 

babi l i té , des races n o r m a n d e s et anglaises : ossa

t u r e p e u a c c e n t u é e ; corps élevé et a l longé ; 

tète é t ro i te , effilée ; aspect féminin ; g r a n d e 

ap t i t ude à l ' eng ra i s semen t et à la p r o d u c t i o n du 

lai t . Les races f lamande , ho l landa ise , n o r m a n d e , 

agena ise , chole ta i se , de D u r h a m , e t c . , se r angen t 

dans ce t t e c a t égo r i e . 

3° Bœuf de plaine : ca rac tè res c o m m u n s aux 

deux p r e m i è r e s catégories ; exemple : les races 

charol la i se , n iverna i se , e t c . 

Ces divisions sont loin d 'ê t re r i g o u r e u s e s ; les 

ex t r êmes seuls co r r e sponden t assez bien à u n e 

organisa t ion d é t e r m i n é e . Les p rog rès de l ' ag r i - . 

c u l t u r e , les soins , la n o u r r i t u r e , les croise

m e n t s , e t c . , m é l a n g e n t et fondent , c h a q u e j o u r , 

ces diverses catégories les unes dans les au t res . 

La classification des races selon les locali tés 

qu i les p rodu i sen t est encore la préférable . D'a

près cet te idée , l 'espèce bovine est r angée sous 

sep t g randes divisions, c o m m e il sui t : 1° les 

races françaises; 2° les races suisses; 3° les races 
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italiennes ; 4° les races allemandes ; 5° les races 
hollandaises ; 6° les races danoise, norvégienne et 

russes; 7° les races anglaises. » 

1° Les races françaises. 

Les pr inc ipa les races françaises sont : 

Les races normandes (1° co ten t ine , 2° de la 

vallée d 'Auge ) ; 

La race flandrine; 
Les races franc-comtoises ( l ° femel ine d u D o u b s 

(fig. 326) ; 2° t o u r r a c h e d u Jura ) ; 

Les races bressanes ( 1 ° du B u g e y ; 2° des m a 

rais de la Dombes) ; 

La r ace bretonne ou morbihannaise ; 

La race choletaise; 
La race poitevine (gâ t ine , poi tevine et m a n -

celle) ; 

La race charollaise ; 
La race niversaise; 
La race morvandaise; 
La race charentaise (bœufs mara îch ins ) ; 

La race bourbonnaise ; 
La race agenaise ; 

Les races auvergnates (I o de Salers , 2° du Se-

gala, 3" d 'Aubrac) ; 

La race limousine ; 

La race de l'île de Camargue (f ). 

LES BOEUFS NORMANDS, 

La race normande , don t u n e variété est s p é 
c i a l emen t b o n n e p o u r la b o u c h e r i e , et u n e a u t r e , 
d o n n e n t d u lait assez cop i eusemen t . 

LES BOEUFS D'AUVERGNE. 

La race auvergnate de Salers est s e u l e m e n t 
b o n n e pour le t ravai l ; elle donne t r è s -peu de lait, 
c l une viande de mauva ise qua l i t é . 

LES BŒUFS DE LA TAHEXTAISE. 

« La race de Taran ta i se , dit M. Montmayeur (2 ) , 

a son b e r c e a u à l 'or ient du d é p a r t e m e n t d e la 

Savoie, dans le can ton de Bourg-Sa in t -Maur ice , 

au pied du pet i t Sa in t -Be rna rd . C'est là qu 'e l le 

s'est conservée a u plus hau t point de sa perfec

t ion e t q u ' o n la t rouve p lus complè te , p lus ho

m o g è n e q u e dans a u c u n a u t r e can ton de ce pays. 

De taille m o y e n n e dans les hau te s vallées, elle 

p r e n d d u corps à m e s u r e qu 'e l le descend dans 

(t) Voyez page GG5. 
(2) Montmayeur, Savoie et Savoyards. 
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la p la ine , où elle s 'accl imate faci lement sans 

soins par t icul iers , c o m m e aussi sans a l téra t ion 

de qua l i té . La cons tance , qui d is t ingue toujours 

u n e race p u r e , est la p r e m i è r e de ses ve r tu s . 

« Il y en a qu i la font u n e b r a n c h e cade t te de 

S c h w i t z ; d 'aut res l ' impor t en t des vallées a lpes 

t res d ' I ta l ie ; 

« P o u r n o u s , nous c royons que la race T a r i n e 

est u n e de ces races pr imi t ives , formées origi

n a i r e m e n t , pa r l 'act ion un i fo rme , et con t inue 

p e n d a n t des siècles, des inf luences ex tér ieures , 

d o n t les p lus pu issan tes sont le c l imat , le l ieu de 

séjour, et la quali té de la n o u r r i t u r e qui en d é 

pend . » 
2° Les rar.es suisses. 

Les races suisses c o m p r e n n e n t : 1° L a race de 

F r i b o u r g (fig. 328), 2° la race de Schwtz (fig. 329), 

les var ié tés de diverses g r a n d e u r s , don t t ou t e s 

sont r emarquab l e s par l ' abondance du lait qu 'e l les 

séc rè ten t . 

LES BOEUFS DES ALPES — BOS ALPIN US-

Dos Alpenrind. 

Le b œ u f des Alpes est la p r e m i è r e des e s 

pèces européennes souches du bœuf d o m e s t i q u e ; 

Fi lz inger a d m e t qu ' i l est or ig inai re des h a u t e s 

m o n t a g n e s d ' E u r o p e ; car , encore au jou rd ' hu i , 

le vrai b œ u F d e s Alpes ne p rospère que dans les 

h a u t e u r s . Nous ne r e c h e r c h e r o n s pas que l est le 

degré de probabi l i té de ce t te hypo thèse . 

C a r a c t è r e s . - — D'ap rèsF i t z inge r , ce bœuf p r é 

sente les ca rac tè res suivants : Il a la tôte assez 

cour te , le front la rge , le m u s e a u ob tus , les 

cornes re la t ivement cour tes , m i n c e s , por tées en 

h a u t e t en dehors ; le cou de longueur m o y e n n e , 

gros et for t ; les fanons pendan t s sur la po i t r i ne ; 

le corps fa ib lement al longé ; le ga r ro t la rge , le 

dos c o u r t e t d ro i t , la c roupe dro i te , non t o m 

ban te ; la poi t r ine l a rge , les épaules et les re ins 

solides, la q u e u e longue et m i n c e ; les j a m b e s 

assez cour tes e t épa i sses ; les sabots for ts ; la cou

leur de son pelage est var iab le . D 'o rd ina i re , il est 

d ' un n o i r b r u n luisant , avec le dos fauve clair , 

et le m u s e a u b l a n c . 

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

r a p p o r t e à ce t te espèce dix-hui t r aces , qui habi 

t en t la Suisse , le Tyro l , la Styrie et la B o h ê m e . 

Le bœuf de l 'Ober land bernois es t celui qu i r e 

présente le type or ig inel dans sa p lus g rande 

p u r e t é . 

Ce bœuf reçoi t des soins tou t différents dans 

les mon tagnes de l 'Europe cen t ra l e , et su r tou t 

dans les Alpes , quoiqu ' i l y ait encore bien à faire 

à cet égard . 

"Voici ce q u e dit T s c h u d i ( l ) au sujet de ce 

b œ u f : « On p o u r r a j u g e r de l ' impor tance que le 

bétai l a p o u r l ' agr icu l tu re et la prospér i té géné 

ra le de la Suisse , en j e t an t un coup d 'œi l sur les 

derniers r e c e n s e m e n t s de sa s ta t i s t ique . A p -

penzell n o u r r i t 12,000 (autrefois 14,000) pièces 

de bé ta i l , dont le t iers passe l 'été dans les Al

p e s ; les Grisons environ 10,000 ; le Tessin p lus 

de 53 ,000 ; Glaris au mo ins 8,000 (autrefois 

10 ,000) ; Uri 11 ,350 ; 54 ,416 passent l 'été dans 

le can ton de L u c e r n e , 20 à 21,000 dans celui de 

Schwi tz , 14,000 dans l 'Un te rwa ld , 9,000 dans 

l 'En t l i buch , 20,000 dans l 'Oberland bernois , 

175,000 dans tou t le can ton de B e r n e , 52 ,600 

dans le Tessin, 80,000 dans le Vala i s ; à Zug 

4 ,767 , à F r i b o u r g 34,000, à Schaffhouse près de 

10,000, dans le pays de Vaud 73,000. Les Alpes 

cent ra les nourr i ssent 300,000 bê tes à cornes , et la 

Suisse en ent ier 850,000, don t 475,000 vaches , 

85 ,000 bœufs et 290,000 génisses. A cela il faut 

a jouter 104,000 chevaux , ânes et mu le t s , 469,000 

b reb i s , 347,000 chèvres et 311,000 po rc s , et si l 'on 

évalue qu ' i l faut 1 génisse e t 10 chèvres , 

brebis ou porcs p o u r r ep résen te r la valeur d ' une 

pièce de béta i l , il en résul te que la Suisse pos 

sède u n mil l ion de pièces de g r a n d bé ta i l , qui 

r e p r é s e n t e n t p o u r le pays u n capi ta l d'environ 
cent cinquante millions de francs. Dans la p la ine , 

où les m o n t a g n e s sont de peu d 'élévat ion, où l'on 

nour r i t le bétai l à l 'é table et où l 'usage de la pâ

tu re en c o m m u n a disparu, le n o m b r e e t le p r o 

duit des best iaux on t beaucoup a u g m e n t é ; dans 

les Alpes , au c o n t r a i r e , où l 'on sui t les anc iens 

usages e t les vieilles rou t ines , et où r ien n e com

pense l ' appauvr i s sement des p â t u r a g e s , on ob

serve u n e d iminu t ion très-sensible. 

« Nous n ' avons r i e n de ré jou i ssan t à r a c o n t e r 

sur l 'é tat des t r o u p e a u x qu i passent l 'été dans 

les Alpes . En généra l , l 'é table est t r ès -mauva i se , 

quelquefois m ê m e il n 'y en a pas du tou t . Les 

vaches p a r c o u r e n t leur doma ine et en tonden t à 

volonté le gazon a r o m a t i q u e , qui n 'es t ni b ien 

hau t ni bien touffu. S'il arr ive s o u d a i n e m e n t au 

p r i n t e m p s et en a u t o m n e q u e l q u e b o u r r a s q u e de 

neige , elles se r a s semblen t en mugi s san t devant 

le chalet , qui l eu r offre u n abr i à pe ine suffisant 

et où souvent le be rge r n ' a pas u n e bot te de foin 

à l eur donne r . Quand la pluie se p ro longe plu

sieurs j o u r s , elles s 'enfoncent dans les forêts ou 

se cachent sous les rochers e t pe rden t ainsi u n e 

( l) Tschudi, les Alpes. Ecnie, 18i!>, p. CG7. 
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Donne par t ie de leur lait . Les mères , près de m e t 

t re bas , doivent souvent se passer d e tou t se

cours h u m a i n , et il l eur arr ive quelquefois de 

r a m e n e r le soir au logis u n n o u v e a u - n é , au 

grand é t o n n e m e n t du b e r g e r ; mais cela ne se 

passe pas toujours aussi bien. On v ien t d ' o rdon 

ner dans q u e l q u e s cantons la cons t ruc t ion de 

bonnes é tab les . 

«t Cela suffira p o u r m o n t r e r au lec teur qu' i l ne 

doit pas se r ep résen te r sous des cou leurs t rop 

idylliques la vie que les g rands bœufs au la rge 

front » m è n e n t s u r nos poé t iques Alpes. Nous 

avons souvent observé que le fruit ier , qu i , dans 

la vallée, a p o u r ses vaches des soins t o u t p a r t i 

cu l ie rs , arr ivé sur la m o n t a g n e , n e songe plus 

môme à leur p r o c u r e r u n ab r i , ou u n peu de 

foin, ou tou t au moins à é lo igner de ses pâtu

rages les grosses p ie r res et les p lan tes vénéneu

ses qu i étouffent le gazon (1) . 

« Et p o u r t a n t la saison de l ' année qu ' i ls pas 

sent dans les Alpes est un beau t e m p s , u n temps 

bien p réc ieux p o u r nos t r o u p e a u x . Si la g r a n d e 

c loche du voyage que l 'on suspend a u cou de la 

p lus belle vache d u vi l lage, et qu i , au r e tou r , 

fait en t end re au loin sa voix a r g e n t i n e , se m e t 

i n o p i n é m e n t à t in ter par u n beau j o u r de p r in 

t e m p s , il y a sensation généra le et un m o u v e m e n t 

m a r q u é dans tou t le béta i l . Les vaches se r a s 

s e m b l e n t avec des b o n d s et des m u g i s s e m e n t s 

joyeux, e t s e m b l e n t a t t endre le s ignal du dépar t . 

Quand le m o m e n t est venu , en effet, et que la 

p lus belle bê te p o r t e , a t t achée à un r u b a n , la 

c lochet te b ien connue , avec l ' o rnemen t obl igé 

d 'un g rand b o u q u e t en t re les deux cornes , quand 

(l) Nous avons remarqué dans le canlon du Valais, au 
Chatel, des constructions faites par les bergers en l'hon
neur de leurs troupeaux. Près des chalets, ils établissent 
des parcages avec des murs d'où partent de grandes pou
tres sur lesquelles s'appuient des galeries de bois circu
laires, où les bestiaux se réfugient par le mauvais temps. 
Nous n'avons pas revu ailleurs ces monuments alpestres. 
On a aussi l'habitude, dans ces chalets, de battre le leurre 
avec des roues que l'eau met en mouvement. Dans la Val-
teline, par contre, les bergers n'ont pas d'étable et atta
chent pour la nuit leur bétail à dj grosses poutres. Il y a, 
en généra], dans l'Engadine, de superbes chalets avec de 
telles écuries, par exemple à la Bemina, ceux d'Orlandi 
dans la vallée de Camogase, sur l'Alpe Nuor, au pied du 
glacier de Morteratsch, où le chalet vaste et commode, 
accompagné de grandes étables et d'une cour bien barri-
•cadée, fait un effet très-pittoresque au milieu d'une clai
rière de mélèzes. Dans les villages de cette même vallée, 
.(par exemple à Pontresina) il y a partout de belles élables 
plâtrées de blanc et tenues aussi proprement que des 
ehambres, et où, pendant l'hiver, les habitants se rassem
blent au chaud avec leurs voisins autour de tables bien 
rabotées. 

le cheval de s o m m e est chargé de la chaud i è r e 

à f romage et des provis ions , et q u e les be rgers 

en grande t e n u e rou len t dans leur gosier les 

longs refrains suisses, il faut voir alors l ' empres 

semen t , la joyeuse h u m e u r avec laquel le ces 

bons a n i m a u x se r a n g e n t en o rd re de d é p a r t et 

m a r c h e n t à la file vers le sent ier des m o n t a g n e s . 

Souven t des vaches laissées exprès d a n s la valr 

lée e n t r e p r e n n e n t seules et à leurs r i sques e t 

péri ls le voyage lointa in et vont re jo indre leurs 

c o m p a g n e s . Et en effet, q u a n d le t emps est 

beau , r ien n'est p lus agréab le p o u r u n e vache 

q u e le séjour des g rands pâ tu rages . Le b a u d r e -

m o i n e , le p lan ta in lui offrent la nou r r i t u r e la p lus 

a roma t ique et la plus dél ica te . Le soleil ne la 

brû le pas c o m m e dans la val lée, et de détestables 

insectes ne t r o u b l en t pas son sommei l de mid i . 

L 'air pu r et vif y est bien préférable aux chaudes 

vapeurs de l ' écur ie , e t le m o u v e m e n t , la l iberté 

de m a n g e r à t ou t e h e u r e e t de chois i r dans le 

gazon l ' h e rbe p ré fé rée , les j e u x et les sauts avec 

« ses c o m p a g n e s co rnues , » tout c o n t r i b u e à 

donner p lus de v igueur et de vie à la vache des 

m o n t a g n e s . La n o u r r i t u r e de Potable, si excel

lente à d 'au t res égards , lui cause souven t des 

maladies c o m p l è t e m e n t i n c o n n u e s dans l 'exis

tence tou te p r imi t ive d u chale t . 

« On pense avec ra ison que le bé ta i l des hau 

tes m o n t a g n e s est p lus intel l igent , p lus vif q u e 

celui des pla ines , car la vie na tu re l l e qu ' i l y 

m è n e est b e a u c o u p plus favorable au déve lop

p e m e n t de son ins t inc t ; l ' an imal , chargé p r e s q u e 

c o m p l è t e m e n t du soin de sa conserva t ion , d e 

vient plus attentif , p lus p r é v o y a n t ; il a cqu ie r t de 

la m é m o i r e et de la vigi lance. La vache des 

Alpes connaî t tous les buissons, tou tes les flaques 

d 'eau de son d o m a i n e ; elle sait où elle t rouvera 

le mei l leur gazon, elle se souvient d e l ' h e u r e 

où elle doi t r en t r e r au chale t p o u r y d o n n e r son 

lait ; elle r econna î t la voix d u berger qu i l 'ap

pel le et s 'en a p p r o c h e f a m i l i è r e m e n t ; elle dis

t ingue le m o m e n t où elle recevra son sel, de ce 

lui où elle va à l ' abreuvoi r ou b ien à l ' é tablc . 

Elle s 'aperçoi t aussi de l ' app roche des orages , 

connaî t fort b ien les plantes qu i ne lui con 

viennent p a s , d i r ige et p ro tège son j e u n e veau e t 

évite avec soin les endroi t s dange reux . Ceci, t o u 

tefois, ne lui réuss i t pas toujours : la faim la 

pousse souven t sur un te r ra in gras et glissant, et 

p e n d a n t qu 'e l le p e n c h e la tê te p o u r p r en d re 

l 'herbe qui la t en t e , le sol se met à fuir sous ses 

pas et l ' en t ra îne vers l ' ab îme ; dès qu 'e l le s 'a

perçoi t qu 'e l le ne peu t pas se t i rer d'affaire tou te 

seule , elle se couche sur le ven t r e , ferme les 
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Fig. 328. Taureau fritourgeois. 

yeux e t se rés igne p h i l o s o p h i q u e m e n t à son sort , 
qu i la pousse quelquefois j u s q u ' a u fond du r e 
doutable p réc ip ice , ou la fait é c h o u e r à t e m p s 
con t re u n e r a c i n e d ' a rb re où elle se re t i en t j u s 
q u ' à ce q u e le fruit ier la découvre et v ienne à 
son secours . Le bétai l peu t enco re mo ins p r é 
voir et éviter la chu t e des p ie r res ou des q u a r 
t iers de rocs qu i en t u e n t c h a q u e année : le 7 
ju i l le t 1854, trois vaches pé r i r en t de cet te façon 
et v i n g t - d e u x au t r e s furent blessées du m ê m e 
coup . Mais c'est s u r t o u t su r les m o n t a g n e s q u e 
se développe dans nos t r o u p e a u x le s en t imen t 
de l'honneur qu i doit reveni r au plus, fort, car ils 
m a i n t i e n n e n t s évè remen t dans leurs r a n g s u n e 
cer ta ine d isc ip l ine c o n n u e et r e spec tée de t o u s . 
Ainsi , ce n 'es t pas s e u l e m e n t à la p lus belle, 
mais à la p lus forte que rev ient le dro i t de p o r 
ter la g r a n d e cloche d u voyage, e t , à c h a q u e pé
rég r ina t ion , elle p rend f ièrement , en tê te d u 
défdé , la p r e m i è r e p lace q u ' a u c u n e bê te d u 
t r o u p e a u n 'osera i t lui d i spu te r . Après elle, vien
nen t i m m é d i a t e m e n t les p lus fortes t ê tes , qui 
com posen t u n e espèce de ga rde du corps ou 
d ' é t a t -ma jo r de la t r o u p e . Quand une nouvel le 
vache fait son en t rée dans le p â t u r a g e du chale t , 
elle doi t sub i r avec c h a c u n e de ses c o m p a g n e s 
u n e espèce de due l à cornes , d ' après lequel on 
lui fixe son r a n g dans la process ion , A force 
égale, le c o m b a t devient souven t s i n g u l i è r e m e n t 
opiniât re e t long ; p e n d a n t des h e u r e s en t i è res , 
a u c u n des deux a n i m a u x ne veut céder à l ' au t r e 
les h o n n e u r s du c h a m p de batai l le . La p r e m i è r e 

vache , en ver tu de ses pr ivi lèges , se c h a r g e aussi 
du devoir de condu i r e le t r o u p e a u au p â t u r a g e 
et de le r a m e n e r c h a q u e soir au cha le t , et l 'on a 
souvent r e m a r q u é q u e si on lui enlève ses fonc
t ions p o u r les d o n n e r à u n e a u t r e , elle se je t te 
dans u n e mé lanco l i e p r e s q u e inguér i s sab le et 
peut m ê m e t o m b e r s é r i eu semen t ma lade . C'est 
s u r t o u t q u a n d il s 'agit de prévoir ou de r e p o u s 
ser les a t t aques des a n i m a u x sauvages , et en par
t icul ier des ou r s , encore t rès- f réquents dans les 
Alpes mér id iona l e s , q u e n o t r e bétai l des m o n 
tagnes déploie t ou t e la finesse de son ins t inc t e t 
tou t son cou rage . Si u n ours s ' approche d o u 
c e m e n t et en sourno is , c o m p t a n t sur ses la rges 
et mol les pa t tes p o u r n 'éveil ler a u c u n b ru i t , les 
vaches , s en t an t de loin la venue du m e u r t r i e r , se 
r éun i s sen t en mug i s san t et c o u r e n t vers le cha
let ; ou , si elles sont a t t achées , elles secouent 
leurs chaînes avec t a n t de v iolence q u e leurs 
gard iens ne p e u v e n t m a n q u e r de les en t end re et 
d 'a r r iver à leur secours . C'est toujours pa r der
r iè re q u e les carnass iers c h e r c h e n t à c o m m e n 
cer l ' a t t aque , pa r ce q u e , m ê m e la j e u n e génisse, 
sait faire usage de ses co rnes con t re l ' ag resseur . 
Si un ours réuss i t à aba t t r e u n e vache e t à la 
déch i re r , le res te du t r o u p e a u , au l ieu de se d is 
perse r , se r é u n i t souda in a u t o u r du ravisseur , 
con temple son repas sanglant , la tê te baissée, les 
cornes en avant ; il t émoigne de son h o r r e u r en 
soufflant dans ses naseaux e t en poussan t de 
temps en t e m p s des m u g i s s e m e n t s étouffés. 
Aussi l 'ours n ' a ime pas à p ro longer u n festin 
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aussi p e u t r anqu i l l e , et ne s ' a t t aque p r e s q u e j a 

mais à une seconde vache . P a r l a p lu ie ou p a r u n 

épais b roui l la rd , le bétai l n e sent plus aussi bien 

l ' approche de l ' e n n e m i , e t l 'on a vu, en parei l 

cas, des our s le suivre de t r è s -p r è s , t o u r n e r 

au tour des é tables , et m ê m e t u e r et e m p o r t e r 

u n bœuf, sans q u e les au t r e s bêtes manifestas

sent la m o i n d r e ' i n q u i é t u d e . 

« Malgré la famil iari té et la bonne h a r m o n i e 

qui r ognen t d 'o rd ina i re en t re le pâ t r e e t son 

t r o u p e a u , et l 'obéissance avec laquel le c h a c u n e 

des vaches r é p o n d à l 'appel de son n o m , il y a 

p o u r t a n t p re sque c h a q u e été des h e u r e s de c o m 

plète ana rch i e , où le fruit ier n 'est plus le m a î t r e 

et ne sait p lus c o m m e n t ré tab l i r son au to r i t é ; 

nous voulons par le r des orages n o c t u r n e s , qu i 

sont des heu res te r r ib les et funestes p o u r les h a 

bi tants de nos hau t e s m o n t a g n e s . Le bé ta i l r a s 

semblé p o u r la n u i t a u t o u r d u chalet , les pâ t r e s 

fatigués de la cha leur du j o u r , tout repose et 

joui t du p r emie r sommei l , quand l 'hor izon s'é

claire tou t à coup et les c h a m p s de ne ige du 

voisinage para issent par m o m e n t s c o m m e inon

dés d ' une lave b r û l a n t e . A u t o u r des s o m m e t s 

se r amassen t de pesantes nuées no i res , e t d u 

côté du c o u c h a n t des nuages j a u n â t r e s , dé

chirés à chaque instant par la foudre , tou rno ien t , 

disparaissent et r ev iennen t chassés pa r le vent . 

Dans la p rofondeur , la p la ine sombre et no i re 

est p longée dans u n silence absolu. Les vaches 

BBEH.H. 

s'éveillent et c o m m e n c e n t à s ' i nqu ié te r : des 

bouffées d 'un vent c h a u d ba layent les c imes des 

roche r s et agi tent d o u c e m e n t les buissons d e 

r h o d o d e n d r o n s et les tê tes des sapelots . Les eaux 

des glaciers , s 'éveil lant, p r e n n e n t u n m u r m u r e 

p lus profond ; le lointain s ' an ime , il fait e n t e n 

dre le b ru i t sourd du t o n n e r r e . Il y a u n g r a n d 

c o m b a t dans l ' a tmosphè re , et les s o m m e t s des 

Alpes s 'éc la i rent à c h a q u e m i n u t e de reflets p lus 

rougeâ t re s et p lus effrayants. Les vaches se lè

ven t , se r a p p r o c h e n t les unes des au t re s ; leur 

conduc t r i ce donne le signal en mug i s san t , et le 

t r o u p e a u se r amasse a u t o u r du chale t ; u n e cha 

l eu r étouffante pèse su r les hau ts p la teaux ; 

que lques l ou rdes gout tes de p lu ie t o m b e n t ob l i 

q u e m e n t sur le toi t où d o r m e n t encore les be r 

gers . Tou t à coup un des nuages les plus r appro 

chés laisse é c h a p p e r la foudre , un serpent de 

feu si l lonne le r o c h e r et s emble m o r d r e les yeux 

de son soufre enf lammé ; u n e dé tona t ion claire 

et t e r r ib le le sui t ; t ous les nuages s 'éclairent 

et t ou rb i l l onnen t , les coups de t o n n e r r e s 'accu

m u l e n t , le ciel gémi t , la cabane chance l l e , la 

m o n t a g n e t r emb le , et u n e grêle épaisse descend 

sur le p â t u r a g e en longues lignes b l anchâ t r e s . 

Les a n i m a u x blessés et furieux s e m b l e n t pr is de 

folie : la queue en l 'air, les yeux fermés , ils 

s 'enfuient dans la di rect ion du vent et se d i sper 

sent au loin en m u g i s s a n t ; les be rge r s à demi 

u n s , réveillés en sursaut , m e t t a n t les seaux à 
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lait sur leur tête p o u r se préserver des grêlons, 

se p réc ip i ten t dans la t r oupe effrayée, les a p p e 

lan t , cr iant , «yolai i l , » et invoquant la Yierge et 

tous les saints . Mais le bétai l épe rdu n ' e n t e n d 

e t ne voit r ien ; mugissan t , beug l an t , dans les 

l o r s les plus expressifs e t les plus l amentab les , 

il cour t toujours en aveugle et droi t devant lui , 

sans c ra ind re les ab îmes et les précipices ; aussi 

est-ce bien r ée l l emen t u n e h e u r e d'effroi e t sou 

vent de g rand m a l h e u r pour le vacher . Il ne sait 

plus à quel moyen avoir r ecour s , et l u i - m ô m e a 

g rande pe ine à se gu ide r : t an tô t u n e n u i t p r o 

fonde, t an tô t une clarté éb louissante l 'envi

r o n n e ; les grê lons f rappent v io lemment su r le 

seau de bois qu i p ro tège sa t ê t e , b lessent ses 

j a m b e s et ses bras n u s , et tous les é léments son t 

dans un si g rand désordre qu ' i l n e sait c o m m e n t 

y échappe r . 

«Enf in , il est pa rvenu à c a l m e r et à r éun i r 

u n e par t ie de son b é t a i l ; le vent a chassé au 

loin les nuages d a n g e r e u x , la grêle s'est c h a n 

gée en pluie , et les vaches , r e p r e n a n t le c h e m i n 

du chale t , s'y rassemblen t , p l o n g e a n t j u s q u ' a u x 

genoux dans u n m é l a n g e d ' eau , de grêle et de 

b o u e ; ma i s , q u a n d on fait le compte d u t r o u 

p e a u , il y m a n q u e u n ou deux des plus beaux 

a n i m a u x . Il nous sera i t facile de ci ter des exem

ples de parei ls m a l h e u r s ; u n des dern iers se 

passa su r le p â t u r a g e de W e r d e n b e r g , où par 

l 'orage d u 1 " aoû t 1854, dix vaches et le j e u n e 

garçon qui les garda i t t o m b è r e n t dans u n pré

cipice et y furent écrasés . Quand l 'orage s ' an

n o n c e u n peu à l 'avance, les fruit iers se hâ ten t 

de rassemble r le t r o u p e a u au tour d 'eux. Le coup 

d'œil qu ' i l p résen te alors est des p lus cu r i eux : 

u n e fois que la t e m p ê t e a c o m m e n c é , les pauvres 

bêtes t r e m b l e n t de tou t leur c o r p s ; les yeux 

fixes et la tê te basse, elles écou ten t les be rge r s , 

qu i vont de l 'une à l ' au t re , flattant, pa r lan t , ca 

ressant , les e n c o u r a g e a n t ; et sous le c h a r m e de 

ces paroles , elles s u p p o r t e n t , sans bouger de la 

place, les coups les p lus violenls du t onne r r e et 

les grê lons les p lus a igus . Il semble q u e ces 

bons a n i m a u x se c ro ien t à l 'abri du dange r t a n t 

qu' i ls en t enden t la voix du fruit ier. 

« II y a encore p o u r les t r o u p e a u x u n e a u t r e 

cause d ' ana rch ie qui est b e a u c o u p moins connue 

et p lus difficile à exp l iquer . Quand u n e vache a 

péri ou a été tuée dans la m o n t a g n e , si l 'on je t te 

à t e r r e le con tenu à moi t ié d igéré de son e s tomac 

et ses in tes l ins , cet endro i t devient b ien tô t un 

vrai c h a m p de ba ta i l le . Au bou t d 'un m o m e n t , 

on est sûr d'y voir a r r iver une vache venant peut-

être de l ' au t re b o u t du p â t u r a g e ; elle donne 

tous les signes de la plus g r a n d e agi ta t ion e t de 

la fureur ; elle t o u r n e a u t o u r de cet te place en 

m u g i s s a n t , en f rappant le sol du pied, et quel 

quefois en le r e m u a n t de ses cornes , et le lançant 

dans les a i rs . A ce b ru i t , t ou t le, t r oupeau ac 

cour t , et alors c o m m e n c e u n comba t , u n e lut te 

à cornes don t on ne peu t se r ep ré sen te r la vio

lence et l ' op in iâ t re té , e t qui , ma lg ré tous les 

efforts des ga rd iens , ne se t e r m i n e g u è r e sans la 

m o r t d 'un des c o m b a t t a n t s ou sans de mauvaises 

b lessures . Lor s m ê m e que les in tes t ins on t été 

en te r rés sous le sol , les vaches ne passe ron t j a 

mais près de ce t endro i t sans t é m o i g n e r la p lus 

g rande ag i t a t ion . Ces faits se sont r épé té s c h a q u e 

fois q u e la m ê m e cause les a p rodu i t s , aussi 

c h e r e h e - t - o n m a i n t e n a n t à les évi ter . 

« Nous m e n t i o n n e r o n s , en passant , les guér isons 

sympa th iques q u e ce r ta ins be rgers opè ren t chez 

les a n i m a u x : on t rouve dans le can ton d 'Appen-

zell des vachers q u i , d 'après le t émoignage u n a 

n ime des gens d u pays , guér i ssen t par le seul 

a t t o u c h e m e n t , et sans a u c u n r e m è d e , les plus 

violentes col iques des vaches et des chevaux , et 

aussi le gonf lement auque l les bêtes à cornes sont 

su je t t es ; on les l eu r a m è n e de t rès- loin, et après 

un q u a r t d ' h e u r e de tê te -à- tê te passé avec eux 

dans u n e é tab le , les a n i m a u x malades en sor tent 

pa r fa i t emen t ré tab l i s . Les voisins s o u t i e n n e n t 

aussi que j a m a i s u n an ima l ne sera pr is de gon

flement en la p résence d 'un de ces vétér inai res 

a lpes t res , aussi l ' invitent- i ls toujours à accom

pagne r leur bé ta i l , quand il e n t r e dans un c h a m p 

de trèfle. 

« Il y a dans t o u t e l ' an t ique race des vachers 

suisses u n e croyance bien établie en u n fait sur-

naLurel et qui n 'es t c o n n u bien é v i d e m m e n t q u e 

par t radi t ion ; c 'est ce qu'i ls appe l len t l'enlève
ment du troupeau. Us n e par len t pas volontiers 

devant les é t r angers de ce p h é n o m è n e malfai

sant ; mais p o u r t a n t il arr ive quelquefois , qu 'ass is 

le soir devant l eur feu, l eu r pe t i t e pipe à la bou 

c h e , et r e n d u s communica t i f s pa r que lques 

gorgées d 'eau de c e r i s e , l eu r l iqueur favori le , 

ils se laissent a l ler à r acon te r en que lques mots 

mys té r ieux q u e la nu i t , après l ' heure d u t r a i t , 

on a vu parfois les vaches de tou te u n e é tab le 

t é m o i g n e r de l ' angoisse ; pu i s , soulevées dans les 

airs pa r d ' i m m e n s e s bras invisibles, elles é taient , 

m a l g r é leurs g é m i s s e m e n t s , empor t ée s sur la 

m o n t a g n e la face t o u r n é e en a r r iè re . En pareil 

cas, on n 'en re t rouve p lus t race dans le pâ tu r age 

et dans tou te la con t rée , et l 'on ne consei l lerai t 

à pe r sonne de se m e t t r e à leur poursu i t e . Le 

! l endemain m a t i n , on les ve r ra pa î t re t ranqui l le -
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ment dans le p â t u r a g e . P o u r s 'opposer à ces 

enlèvements , les be rge r s ca tho l iques avaient en

core l ' hab i tude , il y a peu de t e m p s , de p r o n o n 

cer c h a q u e soir u n e anc ienne p r i è re ou invoca

tion qui devait con jure r les mauvais espr i ts . 

Celte supers t i t ion a é v i d e m m e n t la m ê m e or ig ine 

que celle d u « chasseu r f an tôme », qui existe 

dans l ' E n l l i b u c h , dans l ' E m m e n t h a l et dans 

l 'Oberland berno is . Celle-ci se t ransforme, se m o 

difie d 'alpe en a l p e , et , dans que lques cha le t s , 

on p ré t end avoir e n t e n d u passer la n u i t de longs 

t roupeaux-fantômes , a c c o m p a g n é s de chan t s ty

roliens, et de mug i s semen t s ex t raord ina i res et 

effrayants. Les be rgers évitent de r e n c o n t r e r ces 

bandes enchan tées . Dans c h a c u n e de nos Alpes, 

à peu p r è s , il y a u n e vache ensorcelée et à ma

léfice; c 'es t p r e s q u e toujours u n e r o u g e qu i est 

soupçonnée d ' en t r e t en i r des r a p p e r t s mys té r i eux 

avec le p r ince des ténèbres . Le t a u r e a u d Uri , 

d'illustre m é m o i r e , 1 é tai t , au c o n t r a i r e , b lanc de 

lait, aussi fut-il le b ienfai teur de son pays en 

t u a n t le d ragon r edou tab le des S u r è n e s . 

« Chaque grand t r o u p e a u des Alpes a un t a u 

reau appelé muni (dans les Grisons il po r t e la 

clochette) qui est le chef du p â t u r a g e , u n vrai 

pater patries. Il ma in t i en t son droi t e t ses pr ivi 

lèges avec l ' impat ience e t la ja lousie exclusives 

d'un su l tan . Le be rge r n 'ose pas m ê m e e m m e n e r 

devant lui une vache loin du p â t u r a g e . Dans les 

endroi ts f réquentés il n 'es t pe rmis d ' admet t r e 

que des a n i m a u x doux et pais ibles , mais dans 

les hau t e s Alpes éca r tées , on t i en t que lquefo is 

des t a u r e a u x t r è s - m é c h a n t s et t r è s -dange reux . 

Là on les r encon t r e avec leur corps r amassé , vi

goureux e t t r a p u , l eur t ê te large et frisée, b a -

rant le c h e m i n à l ' é t r ange r et le m e s u r a n t d ' un 

œil fier e t défiant. Si l 'on est a c c o m p a g n é d ' u n 

chien, le chef du t roupeau l 'aperçoit de tou t loin et 

s 'approche à pas lents avec u n b e u g l e m e n t s o u r d . 

Il vous cons idère d 'un œil soupçonneux , et p o u r 

peu que l 'on ait encore que lque accessoire qui 

lui déplaise , c o m m e u n m o u c h o i r r o u g e ou un 

bâton, il se p réc ip i t e ra con t re l ' ennemi supposé , 

la tête basse, en avant , la q u e u e en l 'air, et r e 

m u a n t par interval les la t e r r e de ses cornes . E n 

pareil cas , on ne doit pas t a r d e r à se réfugier 

derr ière u n a r b r e , u n m u r ou un chalet , si l 'on a 

le b o n h e u r d 'en r e n c o n t r e r dans le voisinage; car 

l 'animal i r r i té suit son adversa i re avec une obsti

nation passionnée et gue t t e ra p e n d a n t des h e u r e s 

l 'endroit où il le suppose c a c h é . Ce serait folie 

que de vouloir se défendre . Des coups de b â t o n 

ne m è n e n t à r ien , et le t a u r e a u se laisse hache r 

sur place p lu tô t que de céder . Les bergers eux-

m ê m e s ne se m o n t r e n t q u e r a r e m e n t disposés à 
souten i r de parei l les a t t a q u e s ; nous en avons 

r encon t r é u n qu i , dans une occasion semblab le , 

saisit le t a u r e a u pa r u n e des cornes , et , avec un 

admirab le sang-froid, lui p longea d a n s la gueule 

son au t re m a i n , e t , lui t o u r n a n t v io lemment la 

langue , le força à se c o u c h e r pa r l e r r e e t le mi t 

hors de c o m b a t . Depuis lors l ' an imal d o m p t é 

n ' a t t aqua p lus p e r s o n n e . L ' auberg i s t e d u col 

d 'Ofnen, dans l 'Engad ine , S imi Gruher , b ien 

c o n n u par sa force a th lé t ique e t ses chasses à 

l 'ours et au chamoi s , n e fut p i s aussi h e u r e u x 

dans sa lu t le con t re u n des t a u r e a u x de son p â 

t u r a g e . Il en avait p lus ieurs et en r edou ta i t t r ès -

pa r t i cu l i è r emen t u n qu ' i l évitai t tou jours . Un 

mat in qu ' i l conduisa i t u n e vache , en p r e n a n t ses 

précaut ions c o n t r e l ' an imal qu ' i l c ra igna i t , il se 

vit a t t aqué sur le flanc pa r u n t a u r e a u qu' i l 

avait toujours envisagé c o m m e paisible et qu i , 

le f rappant à l ' improvis te , le j e t a p a r t e r r e . Il 

saisit aussi p r o m p l e m e n t q u e poss ible p a r u n e 

oreille l ' an imal fur ieux, le pr i t avec l ' au t re ma in 

pa r le nez et le renversa sur le sol en lui i m p r i 

m a n t une violente secousse . A pe ine é ta i t - i l de 

b o u t , que le t a u r e a u , redressé l u i - m ê m e , le ren

versait e n c o r e . Une seconde m a n œ u v r e , sembla

ble à la p r e m i è r e , débar rassa p o u r le m o m e n t 

Gruher de son e n n e m i , e t , profi tant de ce 

second re lâche , il gagna son aube rge en cou

r a n t . Le t a u r e a u le suivit , se c a m p a devan t la 

por te et n ' en bougea p lus . Une famille é t r angè re 

voulant par t i r , l 'hôte c h e r c h a à lui frayer un 

passage, et se mun i s san t d ' un g r a n d p i eu , il 

s 'avança vers la por te p o u r aba t t re u n e des 

cornes de l ' an imal d a n g e r e u x . Mais ce lui -c i 

échappa au coup p a r u n bond de côté , puis se 

précipi ta sur le m a l h e u r e u x auberg i s t e , le j e t a 

par t e r re et le lança p lus ieurs fois dans les airs 

c o m m e u n e bal le , le recevant su r ses co rnes . 

Q u a n d il le c ru t mor t , il r ecu la de que lques pas , 

revint a u p r è s de lui , le r e t o u r n a en le flairant, 

et se c royan t sûr de son fait, il r ep r i t le chemin 

du p â t u r a g e . E n effet, Grube r para issa i t m o r t , 

mais il revint à lu i , quoiqu ' i l eû t une j a m b e 

cassée et p lus i eu r s b lessures t r è s -g raves . 

« Il est t r è s - r a r e q u e les vaches a t t a q u e n t 

l ' h o m m e , mais elles t é m o i g n e n t b e a u c o u p d'a-

n imosi té con t re le ch ien , et se r éun i s sen t en 

t r o u p e p o u r l ' a t t aquer . En g é n é r a l , le chien 

évite le c o m b a t , e t p r e n d s a g e m e n t le la rge , la 

queue basse et l 'œil m o r n e . 

a On sait c o m b i e n le frui t ier est un a p p r é 

c ia teur m i n u t i e u x et difficile de la beau té de ses 

v a c h e s ; il n 'y a point p o u r cela de p r o g r a m m e 
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géné ra l emen t a d m i s , et le goût se dir ige d 'après 

le type le plus r e c h e r c h é dans la vallée. Ainsi le 

Bernois a ime le poil r o u g e ou b iga r ré , t and i s 

q u e le Schwitzois r e c h e r c h e la cou leu r châ ta in 

foncé ; l ' hab i tan t du S i m m e n t h a l veut à sa 

vache préférée u n e tê te épaisse et l a rge , celui 

de l 'En t l ibuch une tê te é légante et fine. L ' A p -

penzellois d e m a n d e u n e r é u n i o n assez c o m p l i 

q u é e de trai ts différents : u n poil no i r b r u n , le 

m u s e a u large et b lanc , la tê te cour te et dégagée , 

sur le front, des touffes de poil c répu , des cornes 

pe t i t es , r ecourbées en avant , u n corps a r rond i , 

le fanon pa r t an t d u m e n t o n et p e n d a n t j u s q u ' a u x 

g e n o u x , de fortes veines la i t ières , u n e q u e u e 

m i n c e , u n pis ca r r é , des j a m b e s t ou t e s d ro i t e s . 

Le poil doi t ê t r e épais , fin e t lu isant , e t , p o u r 

c o u r o n n e r ce t e n s e m b l e de qua l i tés , il faut u n e 

ra ie r égu l i è re , d 'un gris c lair , t ou t le long de 

l ' ép ine . Une vache q u i r é u n i t t ous ces avantages 

ex té r i eu r s , se payera u n ou deux louis d 'or plus 

c h e r q u e celle qui n ' a q u e de b o n lait avec de 

vilaines cornes ou u n poil indifférent. Le be rge r 

a u n e prédi lec t ion r ée l l emen t ex t r ao rd ina i r e p o u r 

la beau t é de son bétai l ; il s ' a cha rne avec u n e 

vraie passion à l ' acquis i t ion d ' u n e belle vache , 

refusant aussi tous les pr ix avan tageux qu 'on lui 

offrirait p o u r u n e de ses bêtes favorites. P l u s 

d 'un de ces a m a t e u i s a lpes t res a, de cet te façon, 

g r a v e m e n t c o m p r o m i s sa fo r tune . E n t r a î n é p a r 

ses goû ts e s thé t iques , il négl ige souvent l 'essen

t ie l , e t il n e songe po in t à s ' informer si te l le 

p ièce qu ' i l a c h è t e descend d ' une b o n n e souche 

la i t iè re . Quan t à la vache c o n d u c t r i c e du t r o u 

peau , il d e m a n d e p r inc ipa l emen t qu 'e l le e n t e n d e 

b ien la p â t u r e , ce qu i signifie qu 'e l le sache pré 

céder les au t r e s et l eu r i n d i q u e r les b o n n e s 

p laces . 

« Le j o u r le p lus so lennel de t o u t e l ' année est 

i n c o n t e s t a b l e m e n t celui d u dépar t pour la m o n 

t agne . Ce dépar t a l ieu d 'o rd ina i re dans le mois 

d e m a i , et fait époque dans la vie de nos b e r g e r s . 

P lus i eu r s vallées ou paroisses cé lèbren t en m ê m e 

t emps , avec u n plaisir par t i cu l ie r , la fête de l e u r 

pa t ron ; ainsi les Gr indelwalda is celle de sainte 

Pé t ron i l l e , les Yalaisans celle d e leur é v ê q u e , 

sa int Théodu le , qu i con t ra ign i t u n e fois le diable 

à lui appor t e r pa r -de s sus les Alpes , u n e c loche 

bén i t e à R o m e , et en l ' h o n n e u r d u q u e l le col 

dangereux et élevé de Sa in t -Théodu le a r eçu son 

n o m . Chacun des t r o u p e a u x qu i g a g n e n t les 

hau teu r s a sa sonner ie pa r t i cu l i è re . Les p lus 

belles vaches p o r t e n t , c o m m e nous l 'avons di t , 

ces immenses c lochet tes (appelées trichle dans le 

pays) qui ont quelquefois p lus d 'un pied de d i a 

m è t r e et coû ten t de 80 à 100 francs. Ce sont les 

pièces rares des bergers ; trois o u q u a t r e dans 

des tons différents , co mp o s en t u n e véri table 

h a r m o n i e , que le t roupeau t ranspor te avec lui à 

t ravers les villages des m o n t a g n e s , les peti tes clo

che t tes m ê l a n t à ces tons graves leurs voix plus 

claires et plus légères . U n pet i t g a r ç o n , qu i fait 

' 'office d 'a ide-berger , va en avant dans u n e che

mise b ien b l anche , de cour t e s culo t tes j a u n e s ; 

les vaches le suivent avec l eu rs robes b igarrées 

et e n t o u r e n t le fier t a u r e a u ; pu is v i ennen t quel

ques chèvres et les veaux e t génisses . Le frui

tier f e rme la m a r c h e avec le cheval de s o m m e 

qui por te les ustensi les d u cha le t e t les lits, le 

tout r ecouve r t d 'une toile c i rée aux br i l lantes 

c o u l e u r s . C'est en ce jour- là q u e les be rgers riva

l isent dans le chan t du ranz des vaches , c h a q u e 

dis t r ic t ayan t sa m a n i è r e de le r épé t e r . C'est cet 

air si pa r t i cu l i e r pa r sa h a u t e gaie té , don t le texte 

le p lus anc ien n e se r e t rouve p l u s q u e dans que l 

ques ve r s , e t don t la mélod ie consis te en des 

tr i l les p ro longés à l ' infini, des sons t an tô t filés, 

tantôt dé tachés et s au t eu r s . Il y a encore un 

au t r e c h a n t tout pa r t i cu l ie r à la m o n t a g n e et 

qu 'on appel le yuler ; le be rge r ne p r o n o n c e a u 

c u n e pa ro le , n ' e x p r i m e a u c u n e idée ; sa voix 

rou le dans son gosier en sons mé lod i eux , é t ran

ges, q u i semblen t parfois se p e r d r e dans la p r o 

fondeur e t r e m o n t e n t t o u t à c o u p dans les tons 

les plus élevés e t les plus pe r çan t s ; c 'est ainsi 

qu ' i l appel le les vaches égarées au loin s u r les 

h a u t e u r s , qu ' i l salue ses c o m p a g n o n s de l ' au t re 

côté de l ' ab îme , et enfin, qu ' i l d o m i n e dans les 

m o n t a g n e s le b r u i t e t l ' espace . 

« Le re tour dans la val lée se fait de la m ê m e 

façon que le voyage d u p r i n t e m p s , mais il est 

beaucoup moins gai et moins a n i m é . C'est le 

signal de la sépara t ion p o u r le t r o u p e a u qui se 

d é b a n d e et d i m i n u e le long de la r o u t e , à m e s u r e 

que les propr ié ta i res r e p r e n n e n t possession des 

bêtes qu i l eu r a p p a r t i e n n e n t ; dans la H a u t e -

Engad ine elles r e n t r e n t dans les étables s o u t e r 

ra ines qui les p ro t ègen t con t re un long e t r u d e 

hiver de sept mois . B e a u c o u p descenden t vers la 

L o m b a r d i e . » 

C'est là, si j ' o se m ' e x p r i m e r ainsi , une vie p o é 

t ique p o u r les b œ u f s . Dans les au t re s con t rées 

l eu r sort n 'est pas aussi h e u r e u x . 

LES BOEUFS DES VALLÉES — BOS TAURVS. 

Dos Thallandrtnd. 

C a r a c t è r e s . — Il a la m ê m e tête que l 'es
pèce p r é c é d e n t e ; les cornes assez cour tes , fortes, 
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épaisses, d i r igées en dehors et en bas ou en h a u t , 

quelquefois u n peu en a r r i è re ; le cou cour t et 

v i g o u r e u x ; les fanons larges , plissés, p e n d a n t 

p lus bas q u e la po i t r ine ; le corps gros et 

a l longé, le ga r ro t l a rge , le dos long e t droi t , le 

s a c r u m large et élevé ; la po i t r ine large , les é p a u 

les et les re ins solides ; la q u e u e de l ongueu r 

moyenne , assez épaisse, à inser t ion élevée, à r a 

cine sai l lante au-dessus du plan du dos ; les j am

bes cour tes e t t rès-for tes . 

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

originaire des vallées, des m o n t a g n e s et des pays 

de col l ines, d ' où il s'est r é p a n d u a u loin. C'est à 

cet te espèce q u ' a p p a r t i e n n e n t la p l u p a r t des 

races q u e l 'on t rouve dans la basse Suisse , le 

pays de B a d e , de Sa lzbourg , la Car in th ie , la 

Souabe , la F r a n c o n i e , la B o h è m e , la F r a n c e , 

l 'Angle terre et l 'Espagne . 

La race bernoise est la p lus p u r e . 

3° Les races italiennes. 

Les races d ' I ta l ie c o m p r e n n e n t : 1° la race du 

P a r m e s a n ; 2° la race de la R o m a g n e . 

4" Les races allemandes. 

Cette division c o m p t e : 1° les races de la 

Bavière ; 2° de la F r a n c o n i e et de la T h u r i n g e , 

et 3" de la Hongr i e . 

En Al lemagne , ce n 'es t q u e dans les m o n t a 

gnes et dans les pays du Nord que les bœufs 

jouissent p e n d a n t l 'été d ' une p lus ou moins 

g rande l iberté . 

LES BOEUFS DE LA THDHIN'GE. 

Les t r o u p e a u x de la forêt de T h u r i n g e r a p 

pel lent ceux des Alpes . Dans c h a q u e forêt 

é t e n d u e de cet te c h a r m a n t e cha îne , on t rouve 

des bœufs . Chaque t roupeau a sa sonner ie h a r 

m o n i q u e , qu i fait la fierté du be rge r . C h a q u e 

a n n é e , des gens spéc iaux , des accordeurs, vont , 

au p r i n t e m p s , de village en vil lage, pour m e t t r e 

en o rd re les sonne t tes . Un t r o u p e a u doi t avoir 

au moins hu i t c lochet tes différentes, qui por t en t 

c h a c u n e un n o m spécia l . On a r e m a r q u é q u e les 

bœufs connaissent pa r f a i t emen t la sonner ie d e 

leur t roupeau , et se r e t r o u v e n t ainsi lorsqu ' i l s 

se sont éga rés . Ils paissent t ou t l 'été à l 'a ir l ibre ; 

ce n 'es t qu ' à la fin de l ' a u t o m n e qu ' i l s r e n t r e n t 

dans les é tab les . 

5» Les races hollandaises. 

LES BOEUFS DE LA MANCHE — BOS DRUS. 

Bas Markldndrind. 

Fi lz inger r ega rde ce b œ u f c o m m e descendan t 

de l ' aurochs . 

C a r a c t è r e s . — Les p r inc ipaux ca rac tè res d u 

bœuf de la Manche sont : u n e tê te longue , à 

front l a rge , à m u s e a u étroit ; des cornes cour t e s , 

minces , obtuses , dir igées en dehors et en avant , 

faisant quelquefois défaut ; u n cou assez long et 

m i n c e ; de faibles fanons ; u n corps al longé, 

é p a i s ; une c roupe cou r t e , t o m b a n t e ; u n e poi-
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t r ine m î n c e , des re ins peu musc lés , des j a m b e s 

hau tes et v igoureuses , u n e queue longue , m i n c e , 

à inser t ion basse. 

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

pèce appar t i ennen t t r en te races qu i vivent en 

Hol lande, en Vendée , en B r e t a g n e , en N o r m a n 

die , en Bourgogne , en L o r r a i n e , en D a n e m a r k , 

en Fr i se , dans l 'Oldenbourg , le Hols te in , en 

Prusse , en Moravie, en Au t r i che , en A n g l e 

t e r r e , en Livonie , en S u è d e , en Norwége et en 

Is lande . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La race hol landaise 

passe pour la plus accompl ie , e t u n e des mei l 

leures p o u r la p roduc t ion du lai t . 

60 Les races danoises, norwégiennes et russes. 

On dis t ingue 1 ° la race d u J u t l a n d ; 2° la race 

d u Voig t l and ; 3° de l 'Ukra ine ; 4° de la N o r w é g e ; 

5° de la L a p o n i e . 

LES BOEUFS DE NOliWÉCE. 

Dans les Alpes Scandinaves, le bœuf vit dans 

les m ê m e s condi t ions q u ' e n Suisse : dans le sud 

de la Norwége m ê m e , son sort est peu t -ê t r e 

préférable . Le bœuf de Norwége est e n d o r m i , 

c o m m e tous les a n i m a u x domes t iques de cet te 

cont rée ; il rôde t o u t le j o u r en l iber té , mais le 

soir il r en t r e tou jours dans son étable bien 

c h a u d e . La vie dans les h a u t e u r s a là, p o u r 

l ' h o m m e et les a n i m a u x , les m ê m e s a t t ra i ts q u e 

dans les Alpes de la Suisse ; mais toutes les va

ches n ' y reçoivent pas les soins affectueux de 

préc ieuses be rgères . Dans les forêts, p a r exemple , 

on laisse le béta i l r ôde r l i b r e m e n t ; il arr ive sou

vent q u ' u n an ima l s 'égare, arr ive au mi l ieu des 

mara i s , et ce n ' es t q u e dans les cas p lus les h e u 

reux , qu ' ap rè s mil le pe ines , il re jo in t son t r o u 

peau, épuisé, m a i g r e , à d e m i m o r t de faim. 

LES BOEUFS DE LA LAPONIE. 

Plus au Nord, l 'hiver est un t e m p s de m a l h e u r 
p o u r les bœufs . Le cour t été de la Laponie ne 
p r o d u i t pas suff isamment de four rage , aussi 
faut-il r ecour i r à u n e n o u r r i t u r e s ingul iè re . On 
ne donne pas s e u l e m e n t à ces a n i m a u x du foin, 
de la pai l le , des feuilles et des b r a n c h e s de 
bouleau , des l ichens , du crot t in de cheval , des 
plantes mar ines , des a l g u e s , ma i s aussi des 
poissons , et su r tou t des têtes de m o r u e s . On me t 
ces tê tes dans des chaud iè res , avec des aiguil
les de sapin et des mousses , j u s q u ' à ce q u e les 
os soient ramol l i s ou t r ans fo rmés en gelée , et 
l 'on d o n n e ce t t e bouil l ie aux vaches , qui la m a n 
gent avec avidi té . Les hab i t an t s des lies Usoddes 
m ' o n t assuré qu ' i l fallait m e t t r e à l 'abri des va
ches les claies où sèchen t les m o r u e s , sans quoi 
elles m a n g e r a i e n t ces poissons à demi desséchés . 

7° Races anglaises. 

On d i s t ingue les races de Devonshire , d ' H e r e -
fordshire , de L inco lnsh i re , de Lancas te r sh i re , de 
Comby, d e D i s h l e y , g r andes races p r o p r e s au t r a 
vail e t à l ' engra i s sement ; la race de D u r h a m ou 
de Teeswa te r , si ap t e à l ' engra i ssement ; les races 
lai t ières d 'Ayr, d 'Holderness et d ' A l d e r n e y ; et les 
races sans cornes de Suffolk et Gal loway, d 'E
cosse , d 'Angus et de B u c h a n . 

Nous n e nous a r r ê t e rons pas à é t u d i e r ces dif
férentes races : nous d i rons s eu l emen t que la 
race écossaise, qu i n e por te pas de co rnes , es t 
e x t r ê m e m e n t douce et passe p o u r u n e bonne 
la i t ière ; la race de Durham, cons idérée c o m m e 
la plus es t imée de l 'Angle te r re , r éun i t l 'avan
tage d ' acquér i r u n e s ta tu re colossale et de p r o 
dui re une a b o n d a n c e de l a i t , et que c 'es t elle 
qu i fourni t ces é n o r m e s bœufs pesant plus de 
3,000 livres. 
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L E S MULTIONGULES o u PACHYDERMES — M U L T U N G U L A 

Die Vielhufer ou Dickhàulern. 

Nous t rouvons dans les mu l t i ongu lé s ou p a 

chydermes des rep résen tan t s d 'un o r d r e au jour 

d'hui en voie de d ispara î t re , mais autrefois 

a b o n d a m m e n t r é p a n d u sur la surface du globe. 

Les p a c h y d e r m e s sont des types de créa t ions 

an té r ieures , des ê t res encore subsis tants des 

époques géologiques p récéden tes . Les géants 

des au t res o rd res , l eurs con tempora ins , on t d is 

paru depuis l on temps du mi l ieu des ê t res v i 

vants ; eux seuls r e s semb len t aux a n i m a u x g i 

gan tesques qu i p e u p l è r e n t autrefois no t r e t e r re . 

Main tenant ils son t en q u e l q u e sor te isolés au 

milieu de la créat ion vivante ; et c h a c u n est pro

fondément d is t inc t des au t re s a n i m a u x qui pren

nen t p lace dans ce m ê m e o r d r e . Les t e r m e s de 

transi t ion ont d i sparu depuis l o n g t e m p s . Mais 

dans cet te sér ie , pas plus que dans les a u t r e s , la 

n a t u r e ne fait pas de sauts ; u n m e m b r e se 

jo in t à l 'autre ; les lacunes s eu l emen t son t a c 

t u e l l e m e n t p lus cons idérab les . 

C a r a c t e r e s . — Les pachyde rmes sont aujour

d 'hui les géants des mammifè re s t e r r e s t r e s . Ils 

se ca rac té r i sen t p a r leur staLure l ou rde et m a s 

sive. Les p lus é légants d ' en t r e eux se m o n t r e n t 

c o m m e tels quand on les c o m p a r e aux a n i m a u x 

des au t re s classes. L e u r s m e m b r e s sont cour t s et 

épais ; l eurs pieds , t e r m i n é s par t rois à c inq 

doigts . C h a q u e doigt est e n t o u r é d ' un sabot par

t icul ier . Chez presque tous , la face est p lus ou 

moins a l longée ; chez q u e l q u e s - u n s , le nez est 

prolongé en forme de t r o m p e . Us ont le cou 

cour t , à pe ine séparé du res te du corps . La 

q u e u e a t te in t r a r e m e n t l ' a r t icu la t ion t ib io - t a r -

s ienne ; les oreilles var ient en g randeur ; les yeux 

sont géné ra l emen t pet i ts . Le corps est recouver t 

d 'une peau épaisse, à soies éparses , r a r e m e n t 

serrées, assez souvent nue sur de grandes s u r 

faces : u n e seule famille rappe l le enco re les pa

chydermes à toison abondan te des créa t ions a n 

té r ieures . 

La s t ruc tu r e in te rne est en h a r m o n i e avec ces 

formes extér ieures . Les os sont forls, massifs. La 

face l ' empor te de b e a u c o u p su r le c râne ; chez 

que lques -uns , cependan t , on observe la disposi

t ion inverse. Les ver tèbres cervicales sont cour t e s , 

l eurs apophyses ép ineuses et t ransverses t r è s -

développées , ma i s moins c e p e n d a n t qu ' aux au t res 

ver tèbres . 11 y a de 13 à 21 ver tèbres dorsales , de 

3 à 8 lomba i res , de 4 à 8 sac rée s , le p lus souven t 

é t r o i t e m e n t soudées les unes aux a u t r e s , de 7 à 

27 caudales . Les côtes son t la rges , à c o u r b u r e 

peu p rononcée ; le moins g rand n o m b r e s ' insère 

sur le s t e r n u m . La clavicule m a n q u e ; les m e m 

bres a n t é r i e u r s ne peuven t donc servir qu ' à 

suppor te r le poids du corps . P r e s q u e t ous les 

os sont r e m a r q u a b l e s pa r leur faible l o n g u e u r 

et leur épaisseur . 

La dent i t ion est t r è s -va r i ab le : d 'o rd ina i re il 

y a les trois espèces de den ts ; ma i s quelquefois 

les can ines ou les incisives m a n q u e n t , au mo ins 

en pa r t i e . Les mola i re s se d i s t inguen t pa r leurs 

plis e t leurs saillies. 

L ' e s tomac est s i m p l e ; mais , chez que lques 

e spèces , il est divisé en deux cavi tés . Le t u b e 

in tes t ina l a dix fois la l o n g u e u r d u corps . 

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

dermes on t a p p a r u à l ' époque te r t ia i re . La p lupa r t 

avaient déjà d i sparu avant l ' époque d i luv ienne . 

Us furent r emplacés p a r d ' au t res gen res , d o n t 

que lques-uns se r e t r o u v e n t dans la créat ion a c 

tuel le . Autrefois , ces a n i m a u x peup la ien t toute 

la surface de la t e r r e ; a u j o u r d ' h u i , on ne les 

t rouve plus q u e dans les pays c h a u d s , dans les 

forêts vierges, h u m i d e s et o m b r e u s e s des régions 

t ropica les . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — S'ils Ont 

ent re eux b e a u c o u p de points de r e s semblance 

sous le r a p p o r t des hab i tudes , les différences 

qu' i ls p r é sen t en t sont encore p lus n o m b r e u 

ses ; sans en t r e r dans des cons idéra t ions gé 

nérales à ce s u j e t , nous passerons i m m é d i a 

t e m e n t à l ' é tude des familles. 

LES PROBOSCIDIDËS — PROBOSCWEA 

Die Rüsselthiere. 

La division des p a c h y d e r m e s présente de g ran 

des difficultés, et tous les na tura l i s tes ne lui assi

gnent pas les m ê m e s l imi t e s ; mais d 'un consen

t e m e n t u n a n i m e , ils accorden t la p remiè re place 

a u x proboscididés ou é léphants . 

Des n o m b r e u s e s espèces de cel te famille qui 
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704 L E S M U L T I O N G U L Ê S OU P A C H Y D E R M E S . 

peup la i en t autrefois no t r e t e r r e , il n ' en existe 

plus q u e deux et peu t - ê t r e t ro is . Ce sont su r 

t o u t les é léphanls qui re l ien t i n t i m e m e n t la 

c réa t ion actuel le aux créa t ions an té r i eu res ; c 'est 

à cel te famille q u ' a p p a r t e n a i e n t ces a n i m a u x gi

gan tesques , dont les glaces de la Sibér ie n o u s 

on t conservé les cadavres , avec la p e a u et les 

poi ls , à t ravers les siècles. L ' é tude des probos -

c id idés n o u s sera r e n d u e plus facile, si n o u s 

c o m m e n ç o n s pa r j e t e r u n coup d 'œil sur les 

espèces é te in tes . Ces espèces on t d 'a i l leurs 

u n e ce r ta ine i m p o r t a n c e p o u r le m o n d e a c t u e l ; 

ce sont elles qui fourn issen t encore au jourd 'hu i 

la p lus g rande pa r t i e de l ' ivoire que l 'on t rouve 

dans le c o m m e r c e . 

L E S M A S T O D O N T E S — MASTODON. 

Die Mastodonten ou Zilzenthiere. 

C a r a c t è r e s . Les mas todon tes , q u e l 'on dis

t i n g u e des é léphan ts p r o p r e m e n t di ts , ava ien t u n 

sque le t t e assez s e m b l a b l e à celui de ces de r 

n i e r s , des den ts mo la i r e s en m ê m e n o m b r e , mais 

dépourvues de c é m e n t en t r e leurs col l ines , don t 

le n o m b r e , d 'a i l leurs , est moins g rand . L e u r 

m â c h o i r e supé r i eu re por ta i t é g a l e m e n t deux 

g r a n d e s défenses. 

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

dontes , don t on a t rouvé envi ron u n e douza ine 
d 'espèces fossiles, t a n t en Europe qu ' en A m é r i q u e 
e t dans les Indes , é ta ient con tempora ins du m a 
m m o u t h . Us ressembla ien t à nos é léphan ts noirs ; 
les u n s é ta ient p lus g r a n d s , les au t re s plus pe t i t s . 

E n A m é r i q u e , s u r t o u t , on a t rouvé de n o m 
b r e u x débr i s de ces a n i m a u x . Une espèce , l 'a
n i m a l de l 'Ohio (Mastodon giganteus), est assez 
bien c o n n u e . Bas ton r acon te qu ' en 1761 , des 
Ind iens t rouvèren t c inq squele t tes de m a s t o 
don te ayan t , d 'après leur r éc i t , « de longs nez et 
u n e b o u c h e au-dessous de ce lu i -c i . » Ka lm par le 
d ' u n a u t r e squele t te t rouvé par u n Ind ien , et 
a u q u e l on pouvai t enco re r e c o n n a î t r e la t r o m p e . 
Ces faits pour ra i en t faire cro i re q u e le m a s t o 
d o n t e vi t encore en A m é r i q u e ; ma i s il n ' en est 
r ien . Chez les P e a u x - R o u g e s , p lus ieurs fables ont 
cours au sujet de cet an imal g igantesque . «On 
l 'appelle le Père des bœufs : » on croi t qu ' i l a 
vécu avec des h o m m e s d ' une taille p ropor t ion
née , et que les u n s et les autres on t é té tués pa r 
les foudres du Grand-Espr i t . Les ind igènes de 
la Virginie , don t le de rn i e r est m o r t il y a déjà 
long temps , racon ta ien t q u e « le Grand-Espr i t 
frappa de sa foudre tout le t roupeau de ces ê t res 

g igantesques , car ils dé t ru isa ient les cerfs, les 

bisons et au t r e s a n i m a u x des t inés à servir à 

l ' h o m m e ; l 'un d 'eux r eçu t p lus i eu r s t ra i t s de 

feu sur sa tête e t les secoua, mais enfin il fut 

a t t e in t au flanc, et il se préc ip i ta dans la g rande 

m e r , où il vit é t e rne l l emen t . » 

Dans ces de rn ie r s t e m p s , on a t rouvé de pa

reils ossements dans diverses con t rées de l 'Amé

r ique , et l 'on a pu conna î t r e quel le avait été 

l 'aire de dispersion de ces an imaux . 

L E S É L É P H A N T S — ELEPHAS. 

Die Elefanten. 

C a r a c t è r e s . — Les deux ou trois espèces d 'é 

léphan t s ac tue l l emen t vivantes sont carac tér i sées 

p a r l eu r t r o m p e t rès -mobi le e t l e u r s défenses, q u e 

l 'on r e g a r d e c o m m e des incisives m é t a m o r p h o 

sées.Ils o n t l e t ronc cour t et gros , le cou t r è s - cou r t , 

la tête ronde et soulevée par des sinus que p r é 

sen ten t les os de la voûte du c r â n e . Les j a m b e s 

sont assez hau t e s , mass ives , et t e r m i n é e s p a r c inq 

doigts soudés j u s q u ' a u s a b o t ; chez u n e espèce , 

il n'y a que q u a t r e doigts aux j a m b e s de der r i è re . 

L 'o rgane le plus i m p o r t a n t des é l éphan t s est 

leur t r o m p e . Il consiste en u n p r o l o n g e m e n t d u 

nez, r e m a r q u a b l e pa r sa mobi l i t é , sa sensibi l i té , 

et su r tou t par la présence de l ' appendice digi t i 

forme qu i le t e r m i n e (fïg. 331). Elle es t à la fois 

Fig. 331. Ëtcphant, tête et trompe. 

u n organe d 'odora t , de tact el de p réhens ion . Les 
faisceaux de musc les l ong i tud inaux et c i rcula i res 
qui la composen t sont au n o m b r e d 'environ 
40,000 d 'après G. Cuv ie r ; et c 'est grâce à cet te 
s t r u c t u r e , q u e l 'animal peu t l 'a l longer et la rac
courc i r . El le r emp lace la lèvre supé r i eu re . Son 
inser t ion se fait aux os plats de la face (frontaux, 
maxi l la i res supér ieu r s , nr.saux et incisifs) . Elle est 
convexe à sa face supé r i eu re , plane à sa face 
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C o r t e i l , Crin F i l l , i a p . P a r i s , B i i l h è r e e t F i l s , é d i t . 

Fig. 33?. Elephant mammouth, avant-dernière molaire inférieure de droite, deux tiers de grandeur naturelle. 

infér ieure , e t va en s 'amincissant de la r ac ine 

à la poin te . 

Tous les au t res o rganes , et m ê m e ceux des 

sens , m é r i t e n t moins de fixer no t re a t t en t ion . 

Les yeux sont pe t i t s , à expression s tup ide , mais 

douce ; les oreil les, t r è s -g r andes , et semblab les à 

deux l a m b e a u x de cui r . 

Les sabots , pe t i t s , a r rond i s , sont p lacés su r la 

m ô m e l igne . Les doigts sont soudés de telle 

façon qu' i ls n e peuvent se mouvoir . Chacun est 

m u n i d 'un sabot fort, la rge , ap la t i , qu i enve

loppe son ex t r émi t é . La plante des pieds est 

plate et co rnée . Souvent l 'un des sabots m a n q u e . 

Il t o m b e , a t roph ié pa r la croissance rapide des 

au t r e s . La q u e u e , de longueur m o y e n n e , a r r o n 

die, a t t e in t l ' a r t icula t ion de la j a m b e , e t se t e r 

mine pa r un faisceau de soies épaisses et gros

s ières . 

La den l i t ion présen te des par t icu lar i tés r e 

m a r q u a b l e s : la m â c h o i r e supé r i eu re est a r m é e 

de deux inc i s ives convert ies en défenses, et por te , 

c o m m e la m â c h o i r e infér ieure , six paires de 

mola i res , ou peu t -ô t r e c inq s e u l e m e n t , mais 

n ' ex i s t an t pas toutes en m ô m e t e m p s . 

Ces mola i res se composen t d 'un assez grand 

n o m b r e de lamelles d 'émai l , liées les unes aux 

au t re s pa r la subs t ance c é m e n t e u s e . Quand u n e 

dent s'est usée par la mas t ica t ion , une nouvel le 

se forme der r iè re el le, avance de plus en plus et 

fonct ionne déjà avant la c h u t e du dern ie r m o r 

ceau de la p r e m i è r e . Ce renouve l l ement se fait j 
six fois, ce qu i por te à v i n g t - q u a t r e le n o m b r e I 

des mola i res de l ' é léphant . Les défenses s 'ac

croissent c o n t i n u e l l e m e n t ; elles p e u v e n t a t te in

dre u n e l o n g u e u r cons idérable et peser de 73 

à 90 ki logr . Il n 'y a p a s t race de canines . 

Le genre é léphan t c o m p r e n d des espèces v i 

vantes et des espèces é te in tes . P a r m i ces de r 

nières la plus r e m a r q u a b l e est : 

l î r . E H M . 

L E L E P H A N T M A M M O U T H — ELEPHÂS 

PltlMlGENlVS-

Dus Mammuth. 

Les sépu l tu res de cet é l éphan t se t r o u v e n t 

dans le pays des Os t i aques , des Tungouses , des 

Samoïèdes et des Bura t e s , sur les bords de l 'Obi, 

de l 'Iéniséi et de la Lena , en t r e le 58° de l a t i 

t u d e n o r d et la m e r Glaciale . Lorsque des pla

ges sab lonneuses dégè len t , on découvre des m o n 

tagnes ent ières de den ts g îgan lesques (fig. 332), 

auxque l les sont môles d ' éno rmes os. Parfois , 

ces dents sont so l idement implan tées dans les 

m â c h o i r e s ; on en a m ê m e r e n c o n t r é q u i é t a ien t 

en tourées de cha i r encore sang lan te , d e peau e t 

de poils . 

Les indigènes n o m m e n t cet an ima l mammont; 
ils d isent qu'i l est de taille é n o r m e , haut, de 2 à 

3 m è t r e s ; qu ' i l a une tê te l ongue et l a rge , des 

pieds semblables à ceux de l ' o u r s ; qu ' i l vit sous 

t e r r e ; que dans ses p r o m e n a d e s sou te r ra ines il 

sor t parfois sa tê te et la re t i re i m m é d i a t e m e n t , 

pa rce q u e la l umiè r e lu i est nuis ible ; qu ' i l se 

n o u r r i t de vase , et m e u r t dès qu ' i l est sur un 

sol s ab lonneux , car il n ' en peu t r e t i r e r ses 

p i e d s ; qu ' i l pé r i t aussi dès qu ' i l arr ive à l 'air . 

C'est ce qu 'écr i t Ides , qu i , dans u n e ambassade 

en Chine , en 1692, en tend i t par ler de ces dépôts 

d 'ossements . 

L ' i l lustre na tu ra l i s t e Pa l las , à la fin du siècle 

dern ie r , fit conna î t r e t r è s - exac t emen t les restes 

fossiles du m a m m o u t h . Mais la p lus g rande 

découver t e dont l 'espèce ai t é lé l 'objet , fut faite 

pa r A d a m s , à l ' e m b o u c h u r e de la Léna . Ayan t a p 

pris que l 'on avait t r ouvé u n m a m m o u t h avec sa 

peau e t ses poils, Adams par t i t aussi tôt p o u r aller 

sauver ces débr i s p réc ieux , et se j o ign i t au chef 

t ungouse à qui la t rouvai l le était d u e . Le T u n -

gouse avait découver t l ' an imal en 1799, mais il 

n 'y avait pas t o u c h é , car les anc iens r acon ta i en t 
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que su r la m ê m e presqu ' î l e on avait autrefois 

t rouvé u n parei l m o n s t r e , et q u e ce fut u n mal

h e u r p o u r la famille de celui qu i le r encon t r a : 

elle pé r i t t ou t en t i è re . Ce réc i t effraya le T u n -

gouse au point qu ' i l en fut m a l a d e . Cependan t 

les é n o r m e s défenses de l ' an imal exci taient sa 

Fig. 334. Poignard taillé dans une défense de Mammouth. 

c u p i d i t é , e t il résolut de se les p r o c u r e r . En 1 échangea con t re des marchand i se s de peu de 
mar s 1804 , il les céda toutes deux e t les | va leur . 

Fig. 335. Le Mammouth, sculpture (aillée dans un bois d», renne. 

Adams fit son voyage deux ans plus tard ; il 

t rouva l 'animal à la m ê m e place , mais déch i r é . 

Les Iakoutes en avaient enlevé la cha i r pour en 

n o u r r i r leurs chiefvj. Les isatis, les loups , les 
g l o u t o n s , les r ena rds s'en é ta ien t nour r i s . 
Le squele t te , à l 'exception d'un des pieds de 
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devant , étai t en t i e r . Une peau sèche recouvra i t 

la tê te . L 'œil et le cerveau existaient enco re . 

Les pieds avaient leurs callosités. Une orei l le , 

recouverte de poils soyeux, é tai t éga lement bien 

conservée. Les trois qua r t s de la peau exis taient . 

Cette peau avait u n e cou leu r gris l 'once; le 

duvet eu étai t roux , les soies noires et p lus épais 

ses que des cr ins de cheval . A d a m s ramassa ce 

qu'i l put . 11 dépoui l la l ' an imal , et dix h o m m e s 

pu ren t à pe ine enlever la peau . Il fit r amasse r 

tous les poils qui se t rouva ien t à t e r r e , et en ob

tint ainsi 17 ki logr . Le tou t fut envoyé à Sa in t -

Pétersbourg , et n 'y arriva pas sans dégrada t ion , 

la peau avait pe rdu tous ses poils ; n é a n m o i n s , 

grâce aux soins et à la pe r sévérance de ce n a t u 

raliste, le fait était mis h o r s de dou te . Les plus 

longs poils é ta ient ceux du c o u ; ils m e s u r a i e n t 

plus de 70 cen t imè t r e s de long . T o u t le reste du 

corps étai t couver t d 'une four rure a b o n d a n t e , 

preuve i r r écusab le q u e le m a m m o u t h étai t des 

tiné à hab i t e r un pays froid. Ses défenses é ta ient 

bien plus recourbées que celles des é l éphan t s a c 

tue l l emen t vivants (il en est qu i r ep résen ten t les 

trois qua r t s d 'un cercle) . A d a m s en vit qui avaient 

7 m è t r e s de long. 

L a découver te de cet an imal a l o n g u e m e n t 

p réoccupé les savants , on n e pouva i t s u r t o u t 

expl iquer la d ispar i t ion subite des ê t res vivant 

dans ce t te r ég ion . Les u n s , s ' appuyant su r la 

présence de débr i s végé t aux , a d m e t t e n t u n chan

gemen t subi t dans l 'axe de ro ta t ion de la t e r r e ; 

les au t res p e n c h e n t vers l ' idée d 'un dé luge qu i 

aura i t submergé la S ibér ie . 

M. P e c c a d e a u de l 'Isle (1) a re t rouvé à Brun i -

quel (Ta rn -e t -Garonne ) des défenses de Mam

m o u t h , sur l ' ex t rémi té desquel les u n ar t is te 

i nconnu nous a laissé les che f s -d 'œuvre les p lus 

anciens que nous connaiss ions e t u n e pa lme de 

bois de r e n n e , sur laquel le est scu lp tée la figure 

m ê m e d ' u n m a m m o u t h . 

Les deux défenses de m a m m o u t h (fig. 333 et 

334), r approchées d u po ignard en bois de r e n n e 

t rouvé pa r MM. Lar te t et Christy (2), n e peuven t 

être que des poignées d ' a rmes semblab les . 

Dans l ' une (fig. 333), la l ame du po ignard 

par ta i t d u museau de l ' an imal , dans l ' au t re 

(fig. 334), elle par ta i t de l ' a r r i è re - t r a in . Tou t fait 

supposer que l 'ivoire employé par l 'ar t iste l 'a été 

à l 'état frais, et non à l 'é ta t fossile. La preuve 

éclatante de la c o n t e m p o r a n é i t é de l ' h o m m e de 

(1) Peccadeau de l'Isle, Notice sur des objets sculptés et 
gravés des temps préhistoriques trouvés à Bruniquei (Revue 
archéologique, 1 SOS). 

(2; Voy. t. Il, p. 581. 

Brun ique i et de l ' é léphant est la scu lp tu re , sur 

une pa lme de bois de r e n n e , d 'un de ces a n i 

m a u x (fig. 332). C'est é g a l e m e n t u n m a n c h e de 

poignard ; les qua t re j a m b e s ro ides et épaisses, 

t e rminées p a r de larges pieds p la i s , en se r éun i s 

sant à l eur ex t r émi t é , la issent en t r e elles u n vide 

ou anneau de suspens ion . Quand il tail lait l ' i 

voire , l ' h o m m e de nos foyers savait donc de que l 

an ima l cet ivoire provenai t . 

LE DINOTIIEuIUM. 

Nous le cons idérons c o m m e u n é léphan t fos

sile, t ou t en r econna i s san t q u e c'est là u n e 

ques t ion t r è s -d i scu tée qu i a divisé les me i l l eu r s 

au t eu r s (1). 

C a r a c t è r e s . — Il devait avoir 6 m è t r e s de l o n 

gueur ; il por ta i t deux é n o r m e s défenses sort ies 

de la mâcho i re infér ieure e t r ecourbées vers la 

t e r re (fig. 336); l ' omopla te r e s semble à celle des 

an imaux fouisseurs . 

Fig. 336. Le Dinotherium 

Nous s ignalerons , encore p a r m i les espèces fos

siles, VElephas antiquus et YElephas meridionalis. 

Fig. 337. Avant-dernière molaire inférieure de YElephas 
antiquus. 

Il est p rouvé que le p r e m i e r a coexisté avec 

l ' h o m m e ; le fait n 'es t pas encore prouvé p o u r 

le second. On a t rouvé des den ts de YElephas 
antiquus dans le pos t -p l iocène et le pl iocène s u -

(i) Voyez Pictet, Traité de paléontologie. Paris, 1853, 
t. I, p. 3U0. 
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pér ieur (fig. 337), et des dents de VElephas meri-

dionalisdàns le pl iocène infér ieur , à Saint -Pres t , 

Fig. 338. Avant-dernière mulaire inférieure de droite 
de YElephus meridionalis : un liers de l'original. 

près C h a r t r e s , e t dans le c rag de Norwich 

(fig. 338) (1). 

Quan t aux espèces vivantes, que lques au t eu r s 
en reconna i s sen t t rois ; mais , géné ra l emen t , on 
n ' a d m e t q u e les deux suivantes : 

L ' I Î X E I ' H A M T D ' A F R I Q U E — ELEPHAS AFRICAISUS-

Der afrikanisehe Eléphant, The African Eléphant. 

L ' É L É P H A N T D E S I N D E S — ELEPHAS INBICC'S 

Der indischeE'efant, The Eléphant. 

Les anciens ont pa r fa i t emen t connu l ' é léphant 

de l ' Inde et l ' é léphant d 'Afr ique. Les É th iop iens , 

depu i s les t e m p s les plus recu lés , faisaient un 

g r a n d c o m m e r c e d ' ivoire . Hérodote a par lé 

des é l éphan t s sous le n o m á'Elephas. Ctésias, 

le médec in d 'Ar taxercès Mnémon , fut le p r e m i e r 

qu i décrivit u n é léphant d 'après n a t u r e . Il 

en vit un vivant à Baby lone ; il provenai t sans 

d o u t e de l ' I nde . Ce fut lui qui r é p a n d i t la fable 

que l ' é léphant avait des j a m b e s sans ar t icula t ions ; 

qu ' i l n e pouvai t n i se c o u c h e r ni se redresser , et 

qu ' i l d o r m a i t debou t . Darius est le p r e m i e r d o n t 

r t i i s lo ï re fasse men t ion c o m m e s 'é tant servi 

d ' é léphan ts à la gue r r e : il les employa con t re 

Alexandre . Aris tote eu t à ce m o m e n t occasion 

d 'eu voir que lques -uns , et p u t ainsi en d o n n e r 

une descr ip t ion assez exacte . A par t i r de cet te 

époque , l 'h is toire par le souvent des é léphants . 

P e n d a n t p r è s de t rois cents ans , ils figurèrent dans 

les guer res in t e rminab les que les divers peuples 

r 
"(0 Voyez sur ce sujet, Ch. Lyeli, l'Ancienneté de l'homme, 

2* édition, Paris, 1870, p. 143, et E. Ilarciy, Précis de pa
léontologie humaine, Paris, ÎS'O. 

se firent pour conqué r i r l ' empi re du m o n d e ; on 

les vit en E u r o p e , dans les c a m p a g n e s d'Italie ; 

l 'on se servait des é léphants de l ' Inde c o m m e 

des é l éphan t s d 'Afrique, et ceux-ci , que l 'on a 

voulu r é c e m m e n t p r é t e n d r e indomptab le s , les 

Carthaginois savaient par fa i t ement les dresser 

p o u r les batai l les . Ils comba t t a i en t b r a v e m e n t 

con t re les h o m m e s , ma i s non cont re les au t re s 

é léphants (1). 

Les Romains se servaient su r tou t d ' é léphan ts 

pour les comba t s du c i rque : c'est h eux qu ' i l 

faut r ep roche r la des t ruc t ion de ces a n i m a u x au 

nord de l 'Atlas. On peut se faire u n e idée du 

degré d 'éducahi l i té des é l éphan t s d 'Afr ique , si 

l 'on veut b ien cons idérer q u e les ba te leurs r o 

m a i n s leur ava ien t appr i s à reconna î t r e les l e t 

t res , à m o n t e r et à descendre sur u n e corde i n 

cl inée , à. po r t e r à q u a t r e u n e civière c o n t e n a n t 

u n c i n q u i è m e é l éphan t qui faisait le ma lade ; à 

danse r en m e s u r e , à m a n g e r c iv i lement et h o n 

n ê t e m e n t à u n e table r i c h e m e n t couver te de vais

selle d 'or et d ' a rgen t , e t c . 

C a r a c t è r e s . — L 'é léphan t d 'Afrique (fig. 339) 

est la plus g r a n d e d e s deux espèces : i lse d i s t ingue 

par sa tê te p la te , son front incl iné, ses oreil les 

t r è s - g r a n d e s et immobi l e s , ses grandes défenses, 

et par la forme r h o m b o ï d a l e des lamel les d 'émai l 

des mola i r e s . 

L ' é l é p h a n t des Indes (Pl . XXXY) a la tè te p lus 

h a u t e , le front ver t ica l , les oreil les pet i tes et 

mobi les , les défenses plus pe t i tes , les lamel les 

d ' émai l des mola i res t ransversales . 

Il existe chez ce dern ie r diverses var ié tés q u e 

les Indiens r e g a r d e n t c o m m e des races pers i s 

t an tes . 

La peau des é l éphan t s est t an tô t c la i re , t an tô t 

f o n cée ; elle est d 'o rd ina i re gr is b r u n ou gris 

a rdoisé , p r e s q u e cou l eu r de t e r r e , avec des t a 

ches cou leur de chai r . Les soies sont no i râ t r e s . 

La pupi l le est b r u n e , les den ts son t d 'un b lanc 

j a u n â t r e . 

On a g é n é r a l e m e n t exagéré la taille des é l é 

p h a n t s ; ce qu i peu t s 'expl iquer , d ' a i l l eurs , p a r l e 

m a n q u e de t e rmes de compara ison ; et les voya

geurs ne sont pas d 'o rd ina i re d 'exacts observa

t eu r s . Corse et T e n n e n t , qui on t s u r t o u t é tudié 

l ' é léphant de l ' Inde, disent tous deux qu' i l est t rès-

ra re d 'en voir qui a ien t plus de 3 mè t res de hau 

t e u r au ga r ro t . L ' é l éphan t d 'Afrique est plus 

g rand , il est vrai, mais la différence n'est pas aussi 

considérable q u ' o n l'a c ru , et l 'on peut dire avec 

(1) Yoy. P . Armandi, Hittoire militaire des éléphants 
depuis les temps les plus reculés. Paris. 1843. 
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assurance qu ' i l n 'existe pas en Afrique d 'é léphants 

de plus de 5 m é t r é s de h a u t e u r . La longueu r du 

corps , la t r o m p e n o n compr i se , var ie de 3 à 

5 mè t r e s , sur lesquels l m , 3 0 env i ron appa r t i en 

nen t à la q u e u e ; la t r o m p e a de 2 m è t r e s à 

2 m , 6 0 de long. On évalue le poids d ' un é l éphan t 

adul te à 2 tonnes ou 2 tonnes et demie ; d 'après 

d ' au t re s a u t e u r s , il serai t de 4,500 à 5,000 ki logr . 

Au dire de D a r w i n , u n é l éphan t qu i d u t Être t ué 

et chargé par m o r c e a u x su r u n e voi lure, pesai t 

€ ,500 ki logr . La peau seule avait un poids de plus 

d e 1,000 ki logr . Les défenses d 'un é l éphan t d 'A

frique peuven t peser au delà de 1,300 ki logr . Des 

é l éphan t s n o u v e a u - n é s avaient 0'",96 de h a u t ; 

dans la p r e m i è r e a n n é e , ils c r û r e n t d e 0 m , 3 0 ; 

dans la seconde , de 0 m , 2 2 ; dans la t ro is ième, 

de 0 m , 1 6 ; d a n s la q u a t r i è m e , de 0 m , 4 4 ; dans la 

c i n q u i è m e , de 0 m , 1 4 ; dans la s ix ième , de 0 m , 1 0 ; 

dans la sep t i ème , de 0 m , 0 7 ; ils avaient alors u n e 

taille de 2 m , 0 3 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u j o u r d ' h u i , 

l ' é léphant d 'Afr ique se t rouve dans t o u t le cen t re 

de cet te par t ie du m o n d e , de l 'océan Ind ien j u s 

q u ' à l 'océan At l an t ique , d u 16° de la t i tude nord 

au 25° de l a t i t ude sud . Autrefois il existait aussi 

a u Cap, mais il y a été dé t ru i t . Dans les pays que 

j ' a i p a r c o u r u s , j e ne l 'ai pas vu au nord du 16° ; 

il a déjà fort d iminué en n o m b r e aux bords du 

Nil Bleu e t du Nil B l anc . 

L ' é l éphan t de l ' Inde hab i t e les Indes , la C o -

ch inch ine , S i am, le P é g u , l ' Indous tan et l'île de 

Geylan. On ne sait encore s'il se t rouve à Bornéo 

et aux Célôbes. 

D'après T e m m i n c k et Schlegel , l ' é l éphan t de 

Sumat ra serai t u n e espèce à pa r t (Elephas su-

matrensis). 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Quelques 

nombreuses occasions qu ' a ien t eues les anciens 

d'observer des é léphan ts e n vie, ils n e nous en 

ont laissé cependan t que des descr ip t ions é m i 

n e m m e n t défec tueuses . Chose ex t r ao rd ina i r e , 

plusieurs des fables qu i avaient cours de leur 

temps, se sont conservées p re sque j u s q u ' à nous , 

et ce n ' e s t que depuis ces dern ie r s t emps q u e 

nous connaissons r ée l l emen t l 'histoire de ces 

animaux. Nous le devons s u r t o u t aux deux au 

teurs que nous avons déjà cités, à Corse et à 

T e n n e n t ; ce sont leurs ouvrages qui m ' o n t sur

tout servi de guides p o u r la rédac t ion de cet 

ar t ic le . L ' é l éphan t de l ' Inde est m i e u x connu 

q u e l ' é l éphan t d 'Afrique ; c'est donc lui que 

nous a u r o n s sur tou t en vue , sans négl iger cepen 

dan t c o m p l è t e m e n t l 'his toire d u second. 

On trouve les é léphants dans tou tes les 

grandes forêts de leur p a t r i e . P l u s elles sont 

r i ches en eau , p lus ces a n i m a u x y sont abon

dan t s . Ce n 'es t c e p e n d a n t pas là leur hab i t a l ion 

exclus ive . On a di t qu ' i l s évi taient les rég ions 

froides et élevées : des observat ions exactes le 

cont redisent . A Ceylan, les é l éphan t s se t rouvent 

s u r t o u t dans les can tons m o n t a g n e u x . 

« Dans l 'Urach , dit T e n n e n t , où les hau l s pla

t eaux sont souvent couver ts d ' une c o u c h e de 

frimas, les é léphants se r e n c o n t r e n t e n c o r e très-

n o m b r e u x à une a l t i tude de plus de 2,600 m è t r e s , 

tandis q u ' o n les che rche ra i t en vain dans les 

jung l e s de la p la ine . A u c u n e h a u t e u r n 'es t p o u r 

eux t rop froide, t rop exposée a u ven t , s'ils y 
t r o u v e n t de l 'eau en a b o n d a n c e . Con t r a i r emen t 

à l ' idée vu lga i re , l ' é léphant évite a u t a n t q u e 

possible les r ayons du soleil : il res te p e n d a n t le 

j o u r dans les fourrés les p lus é p a i s ; il profite 

des nu i t s fraîches et obscures p o u r accompl i r 

ses pé régr ina t ions . C o m m e tous les p a c h y d e r 

m e s , il est p lu tô t n o c t u r n e que d i u r n e ; à la vér i té , 

il pa î t aussi p e n d a n t le j o u r ; mais c 'est su r tou t 

dans le si lence de la nu i t qu ' i l vit. Si le voyageur 

s u r p r e n d p e n d a n t le j o u r u n t r o u p e a u d 'é lé

p h a n t s , il les voil couchés t r a n q u i l l e m e n t l ' un 

à côté de l ' au t r e . L e u r s imple aspect suffit p o u r 

d é m e n t i r tous les récils q u ' o n a faits de leur m é 

c h a n c e t é , de l e u r férocité, de l eu r a m o u r de 

vengeance . Us sont là, à l ' ombre de la f o r ê t : 

les uns cuei l lent avec leur t r o m p e des feuilles 

et des b r a n c h e s d ' a r b r e s , les a u t r e s s ' éventent 

avec des feuilles ; q u e l q u e s - u n s sont couchés e t 

d o r m e n t , t and i s q u e les j e u n e s couren t j o y e u x 

aux envi rons , image de l ' i nnocence , c o m m e les 

vieux sont des symboles vivants de la t r anqu i l l i t é 

et d u sér ieux. On r e m a r q u e que c h a q u e é l éphan t 

ex écu t e des m o u v e m e n t s s ingul iers . Que lques -

u n s agi tent l eu r téte en cerc le , ou de droi te à 

gauche ; d ' au t res ba l ancen t u n pied d 'avant 

en a r r iè re ; d ' au t res encore r aba t t en t leurs 

orei l les sur leur tête ou les a g i t e n t ; d ' au t res 

lèvent et ba issent r é g u l i è r e m e n t u n e de leurs 

pa t tes de d e v a n t . P l u s i e u r s a u t e u r s on t avancé 

q u e ces m o u v e m e n t s , q u ' o n observe aussi chez 

les é l éphan t s captifs, p rovena ien t de l eu r longue 

t raversée : ils n ' ava ien t j a m a i s vu d ' é léphan ts 

sauvages . Dès q u e le t r o u p e a u aperço i t u n 

h o m m e , ou le sent s eu lemen t , il s 'enfuit t ou t 

en t ie r dans les p ro fondeur s de la forêt. » 

11 en est de m ê m e de l ' é l éphan t d 'Afr ique. 

Dans le pays des Bogos, j ' a i vu des t races d 'é lé

p h a n t s à des a l t i tudes de 1,600 à 2,000 m è 

tres , e t les indigènes m ' o n t assuré que dans l 'Ha-

masée , ces a n i m a u x se t rouva ien t sur les plus 
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hau tes montagnes , a u n e a l t i tude de 2,600 à 3 , 3 0 0 

mè t r e s au-dessus d u niveau de la m e r . Von der 

Decken, dans son ascension du Ki l imandscha ro , 

t rouva des traces de ces pachyde rmes à p r è s 

de 3,000 mè t r e s au-dessus du niveau de la 

m e r . 

Dans toutes les forêts hab i t ées pa r les é lé

phan t s , on r e m a r q u e leurs c h e m i n s . Us vont gé

n é r a l e m e n t des h a u t e u r s vers les cours d 'eau , 

t r è s - r a r e m e n t on en r e n c o n t r e qu i se croisent . 

Dans toutes les grandes forêts vierges, sur les 

deux rives d u Nil Bleu , ce n 'es t qu ' en suivant 

ees c h e m i n s q u e l 'on peu t péné t r e r dans la 

forêt ; les é léphants r eprésen ten t , là, tou te l 'ad

min is t ra t ion des P o n t s et chaussées . Le guide du 

t roupeau va t r a n q u i l l e m e n t par la forêt , sans 

s ' inquiéter des broussail les qu ' i l foule aux p ieds , 

et des b r a n c h e s qu i descenden t des arbres ; il 

les casse avec sa t rompe et les m a n g e . La b a n d e 

fait d 'ord ina i re hal te dans les clair ières à sol 

sab lonneux ou p o u s s i é r e u x ; les é léphants y 

p r ennen t des bains d e pouss ière , c o m m e le font 

les poules . J e vis à ces endro i t s des c reux p r o 

fonds, et de la g r a n d e u r d ' u n é l éphan t ; ils 

avaient é té p robab l emen t creusés par l ' an imal 

avec ses défenses, et l 'on voyait qu ' i l s'y étai t 

v a u t r é . Les chemins des é léphan ts sont faciles à 

r econna î t r e de ceux d ' au t res a n i m a u x , à la forme 

caractér is t ique d u cro t t in . Dans les mon tagnes , 

ces chemins sont souvent disposés avec u n e p ru 

dence à é tonner les h o m m e s du m é t i e r . T e n n e n t , 

ingén ieur anglais , r a con t e que l ' é léphant , lors

qu ' i l gravit une m o n t a g n e , sait toujours che rche r 

ia me i l l eu re c rê t e , et sait a d m i r a b l e m e n t se 

t en i r en p lace . Ces chemins sont frayés au t ra 

vers de m o n t a g n e s où un cheval ne pourra i t 

passer . 

Il en est de m ê m e dans le pays des Bogos. 

Les é léphan ts on t t ou jou r s t r acé leurs passages 

à t ravers les endroi ts les p lus favorab lement dis

posés. Dans les mon tagnes de Mensa, les che

m i n s des é léphan ts ne font q u e t raverser la val

lée p r inc ipa le , et aboul i ssent aux vallées la té ra

les. Ils s 'élèvent aussi hau t que possible dans 

les mon tagnes , et, en décr ivant des zigzags, 

ils a r r ivent au s o m m e t , d 'où ils redescen

dent . 

La l o u r d e u r de ces a n i m a u x n 'es t qu ' appa

r en t e . L 'é léphant est t rès-adroi t p o u r tout . Il va 

d 'ord ina i re à l ' amb le , t r a n q u i l l e m e n t , c o m m e 

le c h a m e a u et la girafe ; mais il peut h â t e r sa 

marche de telle sor te q u ' u n cavalier a de la pe ine 

à suivre un é léphant au t ro t . D 'un au t re côté , il lui 

est facultatif de m a r c h e r si l égè remen t q u ' o n 

l ' en lend à pe ine . « D ' a b o r d , di t Tennen t , un-

t roupeau sauvage se préc ip i ta dans le fourré-

avec beaucoup de b ru i t ; mais b ientô t le silence-

se fit au poin t q u ' u n novice aura i t cru que les 

é léphants n 'avaient fait q u e que lques pas, et. 

s 'é ta ient a r r ê t é s . » 

Quand il lui faut gravir des pen tes rapides,, 

l 'é léphant se m o n t r e un vér i tab le an imal gr im

peur . J ' a i pr is plaisir b ien souvent à voir notre, 

é léphant captif m o n t e r des ta lus ; il fléchit avec 

p rudence ses a r t i cu la t ions carp iennes ; il abaisse 

de la sorte le t ra in de devant e t por te en a v a n t 

son cen t re de gravité ; il glisse en q u e l q u e sorte 

sur ses pat tes ainsi fléchies, et é tend les pattes, 

de de r r i è re . Il m o n t e fort b ien à l 'a ide de cet te 

m a n œ u v r e ; q u a n t à la descente , son poids la lui. 

rend plus difficile. S'il m a r c h a i t c o m m e à l 'o rd i 

na i re , il pe rdra i t r a p i d e m e n t l ' équi l ibre , t o m 

berai t en avant , et pa ie ra i t p e u t - ê t r e sa chu te de 

la vie. Cela ne lui arr ive pas . Il s 'agenouil le a u 

hau t de la pen t e , de façon à ce que sa poi t r ine 

touche le s o l ; il é tend l e n t e m e n t ses pa t les d e 

devant j u squ ' à ce qu' i l r e t rouve u n poin t d ' a r 

rê t , r a m è n e ensu i te à lui ses pa t tes de de r 

r i è re et descend en glissant le long de la m o n 

t a g n e . 

Parfois, c ependan t , il fait que lque lourde c h u t e 

dans s e s p r o m e n a d e s n o c t u r n e s . J ' en v i sdes t r aces 

i r récusab les dans la vallée supé r i eu re de M e n s a . 

Un t roupeau avait t raversé la vallée, avait suivi 

le flanc de la m o n t a g n e , et pu is un c h e m i n 

étroit , que les p lu ies avaient e n d o m m a g é par 

endro i t s . Un é léphan t posa le pied sur u n e 

pierre sai l lante, la p i e r r e glissa, et l ' an imal , pe r 

dan t l ' équ i l ib re , la suivit dans sa c h u t e . L ' é l é 

p h a n t du t faire u n e te r r ib le cu lbu t e^ l 'herbe e t 

les buissons é ta ient écrasés et a r r achés sur 

u n e l ongueu r d 'environ 15 mè t re s , et sur u n e 

l a rgeur co r r e spondan t à peu près à la l o n g u e u r 

d ' un é léphant . Un buisson plus solide l 'avait 

enfin a r r ê t é . De là, la piste r ep rena i t et r e m o n 

tai t vers le c h e m i n . L ' an ima l pouvai t s 'être fait 

un peu mal au dos, mais il n 'avait pas é té g r iè 

vement b lessé . 

Tous les é léphan ts q u e nous voyons dans les 

m é n a g e r i e s , d é m e n t e n t la vieille fable qu i veu t 

qu'i ls ne pu issen t se coucher . A vrai d i re , l 'élé

p h a n t p e u t do rmi r d e b o u t ; mais , q u a n d il v e u t 

p rendre ses aises, il se couche et se relève avec 

la m ê m e agilité qu ' i l m e t à tous ses m o u v e 

men t s . 

L 'é léphant nage aussi t r è s - b i e n , et enfonce 

dans l 'eau moins que les au t r e s q u a d r u p è d e s . 

C'est u n avantage qu' i l doit à la r ondeu r d e 
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•ses formes et à la capaci té de sa po i t r i ne ; sa 

t r o m p e , qu' i l relève en l 'air pour r e sp i r e r , lui 

p e r m e t d 'ai l leurs d e se s u b m e r g e r sans ê t re suf

foqué . C'est avec u n e véritable volupté qu ' i l 

se j e t te à l 'eau et qu ' i l p longe . Il t raverse en 

droi te ligne et sans hési ter les fleuves les plus 

larges . 

Mais c'est avec sa t r o m p e que l ' é léphant exé 

cu t e les m o u v e m e n t s les plus s ingul iers . On ne 

sait ce qu ' i l faut le plus a d m i r e r ou de la force de 

cet o rgane , ou des m o u v e m e n t s variés qu ' i l peu t 

exécu te r , ou de l 'adresse avec laquel le il saisit les 

objets . Grâce à l ' appendice digi t i forme qui la 

t e rmine , l ' é léphant peu t r amasse r les plus peti ts 

obje ts , une p ièce de m o n n a i e , u n br in de p a p i e r ; 

et avec cet te m ê m e t r o m p e , il peu t cou rbe r u n 

a rb re . Il serai t impossible d ' éc r i re tou t ce que 

l ' an imal p e u t faire d 'un tel o rgane . 

L ' é l éphan t emplo ie aussi ses défenses à divers 

usages . Avec elles, il soulève des fardeaux, r e n 

verse des p ie r res , c reuse des t rous dans la t e r r e ; 

ces den ts lui sont des a rmes défensives ou offen

sives. 11 les m é n a g e a u t a n t que poss ib le ; ca r ce 

n ' es t pas en elles que réside sa p lus g rande force. 

Merce r envoya à T e n n e n t la po in t e d 'une dé 

fense, qui avait 14 cent , de d i amè t r e , et pesai t 

de 10 à 12 ki logr . et demi ; elle avait été brisée 

d 'un coup d e t r o m p e par un au t re é léphant . 

Des ind igènes avaient e n t e n d u u n bru i t s ingu

l i e r , ils a c c o u r u r e n t e t t rouvèren t deux é lé 

phan t s aux prises : l 'un avait des défenses avec 

lesquelles il a t t aqua i t ; l ' au t re , u n e femelle, était 

privée de cet te a r m e ; c'est elle c e p e n d a n t qu i 

d ' u n seul coup de t r o m p e avait br isé la moi t ié 

de la den t de son antagonis te . 

Les facultés phys iques de l ' é l éphan t sont en 

parfai te h a r m o n i e avec ce t te o rgan isa t ion . Ses 

sens sont t rès -subt i l s , mais la vue n 'es t pas pa r 

t i cu l iè rement bonne ; ceux qui on t observé l 'a

nimal en l iber té , p ré tenden t , du moins , q u e le 

champ visuel de l ' é léphant est t rès-borné . C o m m e 

on peu t faci lement s'en convaincre chez les élé

phan t s captifs, le tact et le goût sont relat ive

men t délicats. Tous les chasseurs peuvent t é 

moigner de la finesse de l 'ouïe de cet an imal . Le 

plus léger b ru i t le rend attentif; un r a m e a u qui 

se casse suffit p o u r l ' inquiéter . Son odora t est 

aussi fin q u e celui des r u m i n a n t s , ce qui fait que 

les chasseurs évi tent de s 'avancer sous le ven t . 

La t r o m p e est un o rgane de tact t rès-subt i l , et 

son appendice digi t i forme peu t rivaliser avec le 

doigt exercé d ' un aveugle . 

Quiconque a eu affaire à l ' é léphant , reconnaî t 

ses hautes facultés intel lectuel les . On ne peu t 

n ier son i n t e l l i g en ce , et le déve loppemen t sur

p r e n a n t qu 'e l le acqu ie r t par l ' éduca t ion . L 'é lé

p h a n t égale sous ce r a p p o r t les mammifè re s 

les mieux doués : le chien e t le cheval . Il réflé

chi t avant d ' ag i r ; il se pe j fec t ionne de p lus en 

p l u s ; il reçoit m i e u x les leçons q u ' a u c u n a u t r e 

a n i m a l , e t se forme ainsi tou t un t résor de con

naissances . Un é léphan t sauvage ne p e u t se 

c o m p a r e r à un é léphant domes t ique ; chez lui , 

la t imid i té et la p rudence innées m a s q u e n t les 

hau te s facultés in te l l ec tue l l e s , si développées 

chez le second. 

Les exemples ne nous m a n q u e r a i e n t pas , mais 

deux suffiront. 

« U n p lan teu r de café, d u n o m de Raxava , dit 

T e n n e n t , avait r e m a r q u é q u ' a u m o m e n t de l 'o

r age , les é léphan ts sauvages qui t ta ient tou t à 

coup la forêt, et se coucha ien t dans les prai r ies 

loin de tou t a rb r e , t an t q u e les éclairs br i l la ient 

et que le t o n n e r r e g ronda i t 1 » C'est là u n e p reuve 

d ' in te l l igence , et nous voyons pa r là ce qu 'es t l 'é

l éphan t , a b a n d o n n é à l u i - m ê m e , et devant veil

ler à sa conserva t ion . 

Mais, en captivi té , au contac t de l ' h o m m e , son 

in te l l igence est bien plus mani fes te . « Un soir , dit 

encore T e n n e n t , j e m e p romena i s à cheval dans 

la forêt, près de Kandy . T o u t à coup m o n cheval 

s 'ar rê te , effrayé d ' un hrui t qui se faisait dans la 

forêt. On en tenda i t le cri ourmf, ourmf, s o u r d e 

m e n t r épé té . J e vis b ientôt d'où provenai t ce cri : 

c 'étai t un é léphan t domes t ique , qu i , laissé à lu i -

m ê m e , avait en t repr i s u n travai l difficile; il s'ef

forçait de t r anspor t e r u n e l ou rde p o u t r e , qu ' i l 

avait cha rgée sur ses défenses ; mais le sent ier 

étai t t rop é t ro i t ; il é ta i t forcé d ' incl iner la tê te , 

t an tô t à d ro i te , t an t ô t à g a u c h e . Cet exercice lui 

faisait pousser ces g rognemen t s d e mauva i se 

h u m e u r . Dès qu"il nous a p e r ç u t , il leva la tê te , 

nous cons idéra u n i n s t an t , j e t a son fardeau à 

t e r r e , e t se r a n g e a de côté , cont re le bois, p o u r 

nous livrer passage . Mon cheval t r embla i t de 

t ous ses m e m b r e s . L 'é léphant le r e m a r q u a , s 'en

fonça encore plus dans le four ré , et répé ta son 

ourmf, mais sur un ton p lus d o u x , et c o m m e 

p o u r nous encourager . Mon cheval t remblai t 

tou jours . J 'é tais cur ieux de voir ce qu i allait se 

passer . L ' é l éphan t con t inua à s 'enfoncer encore 

plus dans le fourré , a t t endan t i m p a t i e m m e n t que 

nous passassions. Enfin, m o n cheval franchit le 

c h e m i n , toujours t r e m b l a n t de peur . Aussi tô t 

l ' é léphant r e p a r u t , repr i t sa pou t re , et cont inua 

son ouvrage pénible , a 

L ' é l éphan t sauvage est p lus naïf q u e p r u d e n t . 

Son intel l igence ne s'élève m ê m e pas j u s q u ' à la 
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ruse . La r iehe na tu re qu i l 'environne et lui four

n i t sa n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e , le dispense de 

faire usage de toutes ses facul tés . II m è n e u n e 

vie t r anqu i l l e et inoffensive. Au p r e m i e r abord , 

il para î t à l 'observateur la plus s lupide des c réa

tu r e s ; mais dès q u e la c ra in te s ' empare de lui , 

le force à réf léchir , nu l an ima l ne le sur 

passe . 

C'est à to r t que l 'on t ra i te l ' é l éphan t d 'an imal 

te r r ib le . Il est doux et t r anqu i l l e . Il vit en paix 

avec c h a q u e c r éa tu re . Il n ' a t t a q u e j a m a i s p e r 

sonne , q u a n d il n 'est pas e x c i t é ; il évite soi

gneusemen t tous les a n i m a u x , m ê m e les p lus 

pe t i t s . « Le p lus te r r ib le ennemi de l ' é léphant , 

di t T e n n e n t , c'est la m o u c h e . » — « Une sour is , 

dit Cuvier, effraye l ' é l éphan t au point de le faire 

t r e m b l e r . » T o u s les réci ts qu 'on a faits de c o m 

bats en t re l ' é l éphan t et le rh inocé ros , le l ion, le 

t igre , sont à rejeter , sans except ion, dans le do

maine de la fable. U n carnass ier se garde bien 

d 'a t taquer u n é l é p h a n t , et celui-ci ne donne à 

a u c u n e c réa tu re occasion de se m e t t r e en colère 

ou de se venger . 

Quelques a n i m a u x , que lques oiseaux sur tou t , 

vivent en g rande ami t ié avec l ' é léphant . Ce sont , 

dans le s u d de l 'Afrique, le Ruphaya africana, 
dans le nord , YArdeola Buhalcus, dans les Indes , 

que lques au t re s oiseaux, qu i sont con t inue l l e 

m e n t occupés à t en i r le grand p a c h y d e r m e à l 'a

bri de la v e r m i n e , pa r égoïsme il est vrai, l eur 

ami n ' é t an t p o u r eux q u ' u n nour r i c i e r . L 'on ne 

peut se figurer l ' é léphant d 'Afr ique sans les 

garde-bœufs . Quel p lus beau spectacle q u ' u n 

de ces an imaux gigantesques m a r c h a n t t r anqu i l 

l emen t , p o r t a n t sur son dos u n e douzaine de ces 

c h a r m a n t s oiseaux, au p lumage d 'un b lanc écla

t a n t ; l 'un se repose , u n au t r e fait sa to i le t te , 

un t ro is ième explore tous les plis de la p e a u , y 
c h e r c h a n t un insec te , une sangsue qu i s'est a t 

t achée à l ' é l éphan t p e n d a n t son ba in . 

Chaque t r oupeau d 'é léphants forme u n e g rande 

famille, et , inversement , c h a q u e famille forme 

u n t roupeau . Ces sociétés sont plus ou moins 

n o m b r e u s e s : on en voit de 10, 15 , 20, et j u s q u ' à 

plus de 100 individus. Andcrson , près du lac 

N 'gami , vit un t r o u p e a u de 50 é l é p h a n t s ; Ba r th , 

au lac.Tschad, u n de 90 , et YVahlberg, un de 200, 

dans la Cafrerie. B e a u c o u p de voyageurs d isent 

avoir vu réun is 400 ou 500 é l éphan t s ; mais c'est 

là une exagéra t ion . Dans les pays q u e j ' a i pa r 

courus , les t roupeaux é ta ient de 30 à 50 indi

vidus. 

La famille forme un tou t b ien c i rconscr i t . 

Aucun au t re é léphant n 'y est admis , et celui qu i 

a eu , p o u r u n e cause ou pour une au t re , le ma l 

h e u r de pe rd re son t r o u p e a u , de fuir la capti

vi té , est forcé de m e n e r une vie sol i taire . Il peut 

pa î t re au voisinage du t r o u p e a u , avoir les m ê m e s 

places pour se ba igner et s ' abreuver , suivre la 

b a n d e , mais toujours en se t e n a n t à u n e certaine 

dis tance ; j a m a i s on ne le reçoi t dans le sein de 

la famil le . Cherche-t- i l à s'y i n t rodu i r e , il est 

reçu à coups de défenses et de t r o m p e ; la fe

me l l e m ê m e le frappe. Ces é léphants sont ap

pelés pa r les Indiens gundahs et vogues ; ils sont 

m é c h a n t s . On les c ra in t su r tou t . Tand i s que le 

t r oupeau va pa i s ib l emen t son c h e m i n , évitant 

tou jours l ' h o m m e , ne l ' a t t aquan t q u ' à la de r 

n iè re ex t r émi té , les rogues ne connaissent pas 

parei l le r e t e n u e . L a vie soli taire qu ' i l s m è n e n t 

les a r e n d u s fur ieux. On les chasse dans l ' Inde ; 

pe r sonne n 'a pit ié d 'eux ; on ne c h e r c h e m ê m e 

pas à les p r e n d r e en vie. 

Les Ind iens , q u e n o u s devons cons idére r 

c o m m e connaissant l ' é léphant m i e u x q u e tout 

au t r e peup le , a s suren t que c h a q u e famille a ses 

carac tères dis t inct i fs ; les Anglais r a p p o r t e n t que 

cer ta ins Ind iens peuven t r econna î t r e les m e m 

bres d ' une famil le , m ê m e quand elle a été d i s 

persée . « Dans un t r oupeau de 21 é l éphan t s qui 

furent pris en 1844, dit T e n n e n t , la t r o m p e 

présen ta i t chez tous u n ca rac tè re pa r t i cu l i e r ; 

elle étai t a r rond ie , et pa r tou t d 'égale grosseur . 

Dans u n au t re t r o u p e a u de 35 individus , t ous 

avaient la m ê m e posi t ion des yeux , la m ê m e 

voussure du dos, la m ô m e forme de la face. » 

Les Ind iens savent q u e le n o m b r e des a n i m a u x 

d 'un t r o u p e a u , la mul t ip l ica t ion na tu re l l e mise 

à par t , res te cons tant , à mo ins d 'acc idents pa r 

t icu l ie rs , e t les chasseurs , p e n d a n t des a n n é e s , 

n ' o n t j a m a i s t rouvé dans les t r o u p e a u x q u e le 

n o m b r e d ' individus qu i avaient é chappé à leurs 

p r e m i e r s coups . E n m o y e n n e , on p e u t aussi a d 

m e t t r e qu ' i l y a u n é l éphan t m â l e p o u r hu i t 

femelles . 

L ' é l éphan t le p lus p r u d e n t est le chef de la 

b a n d e . C'est t an tô t u n mâ le , t an tô t u n e femelle. 

Il a p o u r fonctions de condu i r e le t r o u p e a u , de 

pa re r aux dangers , d 'observer la con t rée , en un 

mo t , de veiller à la sécur i té généra le . Tous les 
1 é l éphan t s sauvages sont , nous l 'avons déjà dit, 

t rès-craint i fs et t rès -prudents , mais l 'é léphant 

j c o n d u c t e u r l 'est encore dix fois p lus . Ses fonc-

I l ions sont pénibles ; il es t con t inue l l ement en 

i exercice ; par con t re , ses s u b o r d o n n é s lui obéis

sent sans réserve. J a m a i s il n 'y a de révolte cont re 

lui ; il va, et les autres le suivent , m ê m e à leur 

p e r t e . 
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« Au fort de la sécheresse , r acon te le major | desséchent . Les a n i m a u x de l ' Inde , souffrant alors 

Sk inner , les r iv ières , les mara i s , les é tangs se 1 beaucoup de la pr ivat ion d ' eau , se réunissent en 
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g r a n d n o m b r e au tou r des é tangs non encore à 

sec. Dans le voisinage de l 'un d 'eux, j ' e u s u n e 

fois occasion d 'observer la p r u d e n c e s u r p r e n a n t e 

des é léphan t s . A l ' une des rives c o m m e n ç a i t 

une épaisse forêt vierge ; de l ' au t re côté, s ' é ten

dai t la p la ine l ibre . C'était par u n clair de lune 

sp lendide , aussi beau q u ' u n de nos j ou r s d u 

Nord ; j e résolus d 'observer les é l éphan t s . Le l ieu 

étai t p ropice . U n a rb re g igantesque , don t les 

b r a n c h e s s 'é tendaient au -dessus de l 'é tang, de

vait m e servir d 'observatoi re . J e m 'y rendis de 

bonne h e u r e et j ' a t t e n d i s . 

o Les é léphants n ' é ta ien t pas à c inq cents pas ; 

mais ce ne fut qu ' au bou t de deux h e u r e s q u e 

j ' a p e r ç u s le p remie r . Un g rand é léphant sort i t de 

la forêt à environ trois cen ts pas de l ' é t ang ; il s'ar

rê ta p o u r écouler . Il s 'était avancé sans faire le 

m o i n d r e b ru i t , et resta p lus ieurs m i n u t e s i m m o 

bile c o m m e un roc . Il s 'avança, s 'arrêta rie n o u 

veau, et cela par t rois fois, r e s t an t c h a q u e fois 

immobi le que lques m i n u t e s , ouvran t les oreil les 

p o u r mieux écou te r . Il arr iva ainsi j u s q u ' a u bord 

de l 'eau. J 'y voyais se refléter son i m a g e ; t o u t e 

fois il n ' é t ancha pas sa soif, et d e m e u r a que lques 

minu te s en observat ion. Pu i s , r e t o u r n a n t silen

c ieusement et p r u d e m m e n t , il r e n t r a dans la fo

rêt par où il en étai t sor t i . 

(i Cependan t il ne t a rda pas à r e p a r a î t r e , et ce t te 

fois avec cinq de ses c o m p a g n o n s . Tous s 'avan

çaient avec la m ô m e p r u d e n c e , mais moins si len

c ieusement . Le gu ide plaça les c inq é l éphan t s 

en sent inel le , r en t r a dans la forêt et en ressor t i t 

b ien tô t , suivi de tou t le t r o u p e a u , composé de 

qua t r e -v ing t à cen t ind iv idus . Tous m a r c h a i e n t 

s i lencieusement , j e les voyais bien se mouvoi r , 

mais j e ne les en tenda i s pas . Ils s ' a r rê tè ren t à 

mi - chemin . Le guide s 'avança de nouveau, con 

féra avec les sent inel les , et, une fois p l e inemen t 

rassuré , donna l 'ordre d 'avancer . Aussi tôt le 

t r o u p e a u , oub l ian t toute idée de danger , se p r é 

cipi ta dans l 'eau. T o u t e t r ace de c ra in te et de 

t imidi té avait d i sparu . Us avaient pleine con

fiance dans leur chef, et para issa ient se débar

rasser sur lui de tou t souci . 

« Us se l ivraient , et le gu ide le dern ie r , au 

plaisir d ' é t ancher leur soif et de se rafraîchir 

dans u n bain bienfaisant . J a m a i s j e n 'avais vu 

au t an t d ' a n i m a u x rassemblés sur u n si pet i t 

espace . J e croyais qu ' i l s a l la ient vider l 'é tang. 

J e les observai avec in térê t , j u s q u ' à ce que tous 

fussent satisfaits. Vou lan t voir alors ce q u e p ro 

duira i t un b ru i t insignifiant, je cassai une pet i te 

b r anche , et aussitôt lou l le t roupeau s'enfuit dans 

a forêt. » 

Les é l éphan t s vont avec la m ê m e p r u d e n c e 

che rche r leur n o u r r i t u r e . Les forêts qu ' i l s hab i 

ten t sont si r iches qu ' i l s ne souffrent j a m a i s de la 

faim ; toujours ils on t des a l iments en abon

dance ; aussi ne paraissent-i ls ni voraces ni g lou

tons . Us cassent les b r a n c h e s de tous les a rbres , 

c o m m e pa r passe- temps , s'en éventent pour 

chasser les m o u c h e s , l eurs e n n e m i e s , et les 

m a n g e n t ensu i l e . Ils déglut i ssent des b ranches 

qui on t la g rosseur du b ras . Dans leurs excré

m e n t s , en forme de boud ins , longs de 50 cen t . , 

épais de 14 à 16 cent , j e t rouvais des m o r 

ceaux de b r a n c h e s de 11 à 14 cent , de long, 

e t de 4 à 6 cent , de d i a m è t r e . Quan t aux 

pet i tes b r a n c h e s , ils les cuei l lent en faisceau, les 

enfoncent dans la gueule , les m â c h e n t ou p lu tô t 

les déch i ren t avec leurs den t s . Ils pè len t plus 

ou moins c o m p l è t e m e n t les grosses r ac ines , 

mais en laissent le bois . Chaque cont rée possède 

des a rbres préférés pa r ces a n i m a u x . L 'Afr ique 

cent ra le fourni t le végétal que l 'on n o m m e arbre 
aux éléphants, car c'est lui s u r t o u t qu i leur ser t 

de n o u r r i t u r e . C'est un a rb re ép ineux , mais d o n t 

les épines sont mol les , e t n e peuven t blesser le 

palais de l ' an imal . Les é léphants p ré fè ren t t o u 

j o u r s à l ' he rbe les b r a n c h e s et les racines d ' a r 

b r e s ; ils n e déda ignen t c e p e n d a n t pas la p re 

m i è r e . L o r s q u ' u n t r o u p e a u d ' é l éphan t s arr ive à 

u n e p lace couver te d 'he rbes succu len tes , il se 

me t à y pa î t r e ; c h a q u e bêle a r r a c h e des touffes 

d 'he rbes avec sa t r o m p e , les frappe con t re un 

a rb re p o u r les débar rasser de la te r re qui a d h è r e 

aux rac ines , pu is les avale . 

Dans leurs pé régr ina t ions n o c t u r n e s , les é l é 

phants visitent quelquefois les p lanta t ions et y 

p rodu i sen t de g rands dégâls . Mais le m o i n d r e 

épouvanta i l , la pal issade la p lus faible suffit 

pour les en écar te r . Les Indiens laissent au m i 

lieu d e leurs c h a m p s de longs c h e m i n s pour 

les é léphan ts qu i vont s ' ab reuver ; ils en tou ren t 

leurs j a rd ins d 'une c lô ture de b a m b o u s t rès- lé

gère : u n seul coup de t r o m p e pour ra i t renver 

ser t ou t e u n e paroi de cet te b a l u s t r a d e , et ce 

pendan t j a m a i s les é léphan ts n 'on t essayé de 

dé t ru i re un si faible obstacle . 

S e u l s , les gundahs ou é léphants rogues le 

font parfois. Mais tous se r é p a n d e n t dans les 

c h a m p s , dès qu 'on leur ouvre les por tes . Après 

la moisson, les paysans a b a n d o n n e n t les chaumes 

aux é léphan t s . Les portes des palissades n 'é tant 

plus fermées, ceux-ci y pénè t r en t en masse , et 

m a n g e n t t o u t ce qu i res te . 

Les hab i t an t s d u S o u d a n a t t r i b u e n t la con 

dui te de l ' é l é p h a n t , non à sa t imidi té et à sa 
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p r u d e n c e , mais à u n sen t imen t i nné de jus t ice . 

« Les é l éphan t s , me disait u n che ik , aux bo rds 

du Nil Bleu, ne te feront r ien , si tu les laisses en 

paix. Us n ' on t r ien fait n i à m o n père ni à mon 

g r a n d - p è r e . Lo r sque le t e m p s de la moisson 

approche , j e pends des amule t t es à de h a u t e s 

perches , et cela suffit à ces a n i m a u x si jus tes . 

Ils vénèren t la paro le du p rophè te envoyé de 

Dieu! Us c ra ignen t les châ t imen t s qu i sont r é 

servés aux b l a s p h é m a t e u r s ; ce sont des a n i 

m a u x jus t e s . » 

Dans les m o n t a g n e s de l 'Habesch, les change 

ments de saison d é t e r m i n e n t les migra t ions des 

é léphants . Dans le pays des Bogos, ils m o n t e n t 

et descendent deux fois l 'an à peu près le m ê m e 

chemin . Ils passent ainsi quat re fois pa r an à u n 

m ê m e endro i t . Le m a n q u e d 'eau les fait des 

cendre dans les va l lées , ' le p r i n t e m p s , c'est-à-

dire la saison des pluies , faisant na î t r e c o m m e 

par e n c h a n t e m e n t u n e nouvelle vie dans la mon

tagne , les appel le à de beaux p â t u r a g e s . Us de s 

cenden t depuis le s o m m e t des m o n t a g n e s j u s 

q u ' a u x hords de l 'A ïn-Saba , et de là r e m o n t e n t 

à l eu r s p remie r s p â t u r a g e s . Tous ces voyages 

n ' on t l ieu q u e la n u i t . 

L ' é léphant se ser t de sa t r o m p e p o u r por te r 

les boissons dans sa b o u c h e ; il en aspi re p le in 

les deux cavités, et s ' injecte ensui te le con tenu 

dans la g u e u l e . Dès qu' i l arr ive au bord de l 'eau, 

sa p r e m i è r e occupa t ion est de b o i r e ; e t ce n ' es t 

q u e q u a n d sa soif est apaisée qu ' i l songe à se 

j e t e r de l 'eau pa r t ou t le corps . La t r o m p e ne 

ser t pas s e u l e m e n t à aspi rer du l iqu ide , mais en

core à r amasse r du sable et de la pouss iè re , d o n t 

l ' an imal se ser t p o u r chasser les insectes . 

C o m m e il est facile de le c o m p r e n d r e , la m u l 

t ipl ication de ces g igan tesques an imaux est t r è s -

bornée . On a constaté que q u a n d l ' é léphant est 

en ru t , il sécrète a b o n d a m m e n t u n l iquide fétide, 

p rovenant de deux glandes p lacées der r iè re les 

oreilles. L ' an imal , à ce m o m e n t , est t rès-excité 

et devient souvent alors dange reux p o u r ses cor

nacs , avec lesquels il est doux d 'o rd ina i re . 

On croyai t autrefois que l ' é léphant ne s 'accou

plait q u ' e n l iber té , loin de l ' h o m m e , et l 'on par 

lait de sa p u d e u r . Mais Corse vit deux é léphan t s , 

nouve l l ement p r i s , s 'accoupler sous les yeux 

d ' un g rand n o m b r e de spec ta teurs . Aupa ravan t , 

les deux a n i m a u x s 'étaient t e n d r e m e n t caressés 

avec leurs t r ompes . 

L ' époque du r u t v a r i e ; elle arr iva une fois en 

février, puis en avr i l , en j u in , en sep tembre et 

en octobre . Trois mois après l ' accoup lement , 

Corse r e m a r q u a , chez la f emel l e , les p remie r s 

signes de la gestat ion. Celle-ci dura v ingt-deux 

mois et d i x - h u i t j o u r s . La femelle mi t bas u n 

pet i t , de 96 cent , de h a u t , qu i se m i t aussi tôt à 

t é te r . La mère étai t d e b o u t , le pe t i t j e t a i t sa 

t r o m p e de c ô t é , et p r e n a i t la m a m e l l e avec la 

b o u c h e . P re sque tous les observa teurs d i sen t 

q u e la m è r e n ' a pas g rand a m o u r p o u r son re je

t o n ; l 'on a au con t ra i re r e m a r q u é que tou tes les 

femelles d 'é léphant , qu 'e l les vivent en l iber té ou 

en domest ic i té , se c h a r g e n t avec tendresse d'éle

ver un pet i t . Elles ne font a u c u n e difficulté de 

p rê t e r l eur p i s . 

L 'é léphant croî t j u s q u ' à vingt ou v ing t -qua t re 

ans ; ma i s à seize ans d é j à , il p e u t se r ep rodu i r e . 

La p r e m i è r e m u e den ta i re a l ieu à deux a n s , 

la seconde à six ans , la t ro is ième à neuf ans . 

P l u s t a rd , les den ts sont p lus pers i s tan tes . On a 

d ive r semen t évalué l 'âge a u q u e l peu t arr iver u n 

é l éphan t . T e n n e n t par le d ' an imaux qui au ra ien t 

vécu u n siècle en captivi té ; mais , eu m ê m e 

t e m p s , il c i te u n e liste officielle des décès des 

é l éphan t s que le g o u v e r n e m e n t avait a che t é s . 

Des 138 é léphan t s que po r t e cet te l i s te , u n seul 

vivait encore , vingt ans plus ta rd . D 'au t res o b 

serva teurs disent que l ' é léphant sauvage peu t 

Atte indre l 'âge de cent c i nquan t e a n s . 

C h a s s e . — Les é l éphan t s sont m a l h e u r e u s e 

m e n t a u n o m b r e des a n i m a u x qui sont en voie 

de d i spara î t re . On les chasse , non p o u r a r r ê 

t e r l eu r s dévas ta t ions , ma i s p o u r se p rocu re r 

leur p réc ieux ivoire ; c'est d o n c u n e gue r r e de 

des t ruc t ion qu 'on l eu r fait. Les dégâts qu ' i l s 

c o m m e t t e n t sont suppor tab les , les t r o u p e a u x res 

t a n t dans les forêts ; les rogues seuls sont à 

c r a i n d r e . Cependan t , de t emps à a u t r e , ils se si

gna len t pa r des goû ts s ingul iers ; ils en lèvent 

les po teaux q u e les i ngén ieu r s on t fait p lan te r 

p o u r i n d i q u e r les r o u t e s ; d ' au t res p é n è t r e n t 

con t inue l l emen t dans la m ê m e p lan ta t ion , et le 

p rop r i é t a i r e est forcé d 'appeler à son aide des 

chasseu r s . Ce sont g é n é r a l e m e n t des Anglais qui 

se l ivrent à la chasse de l ' é l é p h a n t ; j e laisse à 

Gordon C u m m i n g le soin d 'en décr i re u n e . 

« Le 31 a o û t , di t- i l , j e vis le p lus g rand et le 

p lus bel é l éphan t q u e j ' e u s s e j a m a i s a p e r ç u . Il 

é ta i t à environ cent c i n q u a n t e pas de moi et me 

présen ta i t le flanc. J e pris b ien m o n t e m p s et le 

t i rai à l ' épaule . Du p remie r coup il fut en m o n 

pouvo i r . La halle l 'avait frappé à l ' omopla te , et 

ses m o u v e m e n t s s 'é ta ient t rouvés i m m é d i a t e 

m e n t paralysés. Je résolus de l 'observer que lque 

t e m p s , avant de l ' achever , car j 'avais devant moi 

u n beau spectac le . J e m e sentais le ma î t r e dans 

ces i m m e n s e s forêts , qui nve p rome t t a i en t en 
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abondance u n noble gibier . Après avoir a d m i r é 

un p e u m a v ic t ime, j e voulus faire que lques ex

pér iences , p o u r conna î t re les points les plus vul

né rab les de l ' an imal . J e m 'avança i donc , et lui 

t irai p lus ieurs balles à cour t e d i s tance . A c h a q u e 

coup il baissai t la t ê t e , et t oucha i t d o u c e m e n t sa 

b lessure avec sa t r o m p e . J ' é ta is stupéfait ; j e fus 

pr is de pi t ié , et l o r sque je vis l ' an imal suppor t e r 

auss i d i g n e m e n t son m a l h e u r , j e m e hâ ta i de 

l ' achever . J e lui t i ra i six coups de carab ine der 

r ière l 'épaule . Chaque coup devai t ê t re mor t e l , 

et c e p e n d a n t ils ne p a r u r e n t pas dès le p r inc ipe 

p rodu i r e g rand effet. J e lu i t i ra i enfin au m ê m e 

endro i t t rois coups d ' u n e p ièce hol landaise de 

six l ivres. Des l a rmes a b o n d a n t e s cou lè ren t de 

ses yeux ; il ouvr i t l en t emen t ses paup iè res e t 

les re fe rma . Que lques convuls ions agi tè rent son 

corps ; il se p e n c h a sur le cô té et m o u r u t . » 

L ' a u t e u r c h e r c h e à s 'excuser de son ac te de 

c r u a u t é en disant qu ' i l n ' a fait ces expér iences 

q u e p o u r pouvoir a b r é g e r les souffrances d ' au 

tres é l éphan t s . Nous ne pouvons accepte r ce t t e 

e x c u s e : u n chasseur doit savoir d ' avance que l 

est le po in t qu ' i l lui faut viser. Gordon C u m m i n g 

d o n n e d 'a i l leurs dans son l ivre de telles p reuves 

d ' une soif de sang sauvage et inut i le qu ' en 

s 'excusant , il nous s emble r econna î t r e son to r t . 

Dans une a u t r e chasse , C u m m i n g r a c o n t e 

qu ' i l frappa u n g r a n d é l éphan t mâ le de 35 bal les 

avant qu ' i l expi râ t . Les chasseurs dans l ' Inde n e 

sont pas moins c rue l s : T e n n e n t le laisse suffi

s a m m e n t en t revoi r . Ils sont aussi peu géné reux 

q u e l ' é ta ient autrefois nos grands personnages , 

q u a n d ils faisaient r aba t t r e des cen ta ines de no

bles a n i m a u x dans un peti t espace , et les assas

s inaient t r a n q u i l l e m e n t d u h a u t d ' une es t rade . 

Les chasseurs d ' é léphan ts les p lus r e n o m m é s de 

l ' Inde ont pris p r e s q u e tou tes leurs proies dans 

les corra ls , don t nous par le rons tou t à l ' heu re . 

Us on t tué de sang-froid des a n i m a u x enfermés , 

et les ont laissés pour r i r su r p lace , sans a u t r e b u t 

que d 'a jouter encore que lques n o m b r e s à l eur 

od ieux reg i s t r e . Ils ont t u é les j eunes et les 

vieux, sans pouvoir ut i l iser leurs dépoui l l es . 

Les vrais chasseurs d ' é l éphan t s poursuivent 

leur gibier au sein des forêts vierges , et le t u e n t 

pour s 'en p r o c u r e r l ' ivoire. Cette chasse peu t ê t re 

excusée : elle n 'est pas , du mo ins , u n lâche assas

s inat ; car le chasseur y expose sa vie. Les ind i 

gènes qui po r t en t les a rmes relèvent le gibier. 

Le chasseur s ' approche le p lus possible et, avec 

u n e carab ine à longue po r t ée , lui lance u n e 

balle dans le c r â n e , i m m é d i a t e m e n t der r iè re 

l 'oreille. Un bon chasseur a r a r e m e n t besoin de 

son second coup , e t p lus d ' une fois on en a vu 

faire c o u p doub le su r des é l éphan t s . 

Cette chasse est mo ins dange reuse qu 'e l le ne 

le pa r a i t . U n é l éphan t i r r i té peu t se préc ip i te r , 

il est v ra i , sur son e n n e m i et l e t u e r e n le fou

lant aux p ieds ; ma i s les t rois qua r t s des chas 

seurs qui se t r o u v è r e n t r ée l l emen t en péril 

peuvent encore échappe r . La t imidi té de l ' é lé

p h a n t l ' empor t e b ien tô t su r sa colère ; et le cas, 

cité par T e n n e n t , d ' un r o g u e qui poursu iv i t un 

Indien j u s q u e dans la vi l le , l ' a t te igni t au bazar , 

et l'y foula aux p ieds , est u n e except ion . 

Dans l 'ouest de l 'Afr ique, les nèg res , au r a p 

port de du Chai l lu , en t re lacen t les l ianes en 

m a n i è r e de n œ u d s coulan ts ; ils y chassent les 

é l éphan t s , e t u n e fois q u e ceux-c i s'y sont pr is 

e t y r e s t en t immob i l e s , ils t r a n s p e r c e n t les plus 

gros et les plus forts de leurs lances, j u s q u ' à ce 

qu ' i l s t o m b e n t m o r t s . 

Les nègres des bo rds du Nil B lanc para issent 

chasser de m ê m e . Ils l ivrent a u c o m m e r c e u n e 

b o n n e par t ie de l ' ivoire d 'Af r ique , ^et l 'on ne 

sait encore c o m m e n t ils se le p r o c u r e n t . D 'après 

les r e n s e i g n e m e n t s q u e j ' a i p u recue i l l i r , ils 

c r e u s e n t des fosses dans lesquelles les é l éphan t s , 

lors de leurs pé régr ina t ions n o c t u r n e s , t o m b e n t ; 

là ils m e u r e n t de faim, ou sous les coups des 

nèg re s . 

J e ne par le ra i pas des au t res p rocédés de 

chasse ; ils se r a p p r o c h e n t tous , plus ou moins , 

du massac re . J e dirai s eu l emen t qu ' ap rès les d é 

fenses, qui sont la pa r t i e la p lus préc ieuse de la 

t ê t e , on uti l ise encore , dans cer ta ines cont rées , la 

viande, p r inc ipa l emen t la t r o m p e , les pieds e t 

la p e a u . La cha i r est t e l l ement d u r e , qu ' i l faut 

u n e m â c h o i r e de n è g r e p o u r la m â c h e r . Du 

Chail lu assure q u ' u n e cuisson de douze h e u r e s 

ne suffit pas pour la r amol l i r . T e n n e n t vante la 

l angue , le boui l lon , et Corse i n d i q u e c o m m e 

très-dél icats la t r o m p e et les pieds rôt is dans la 

c e n d r e c h a u d e . Mais, géné ra l emen t , ces part ies 

r é p u g n e n t aux E u r o p é e n s . 

P l u s a t t r ayan te et p lu s h u m a i n e est la ma-, 
n iè re don t on s ' empare des é léphants sauvages , 
p o u r les d o m p t e r . Il s'agit de s u r p r e n d r e ces 
a n i m a u x t r è s - p r u d e n t s , de les sub jugue r , de les 
soume t t r e a u service de l ' h o m m e . Les Indiens 
sont passés ma î t r e s dans cet a r t . Les chasseurs 
d ' é léphants fo rment chez eux u n e vér i tab le 
c a s t e ; le mé t i e r se t r a n s m e t de p è r e . e n fils : 
l e u r habi le té , l eur p r u d e n c e , l eur ru se , leur 
ha rd iesse sont v r a i m e n t s u r p r e n a n t e s . A deux , ils 
se r e n d e n t dans la forêt et enlèvent u n é léphan t 
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à sa famille. La chose para î t impossible , et c e 

p e n d a n t il en est a insi . 

Les mei l leurs chasseurs d 'é léphants de Cey-

lan, les Pan ik i s , hab i t en t les villages m a u r e s du 

nord et d u n o r d - o u e s t de l ' î le, et depuis p lu

s ieurs siècles ils y sont en grand h o n n e u r . Us 

poursuivent leur pro ie d ' ins t inct , d i r a i t - o n , et 

ce sont eux qu i a c c o m p a g n e n t les c ruels E u r o 

péens dans ce qu ' i l s appel len t leurs chasses . Us 

suivent la piste d 'un é l éphan t c o m m e u n bon 

chien suit celle d ' un cerf. Ils reconna issen t de 

suite quel le est la force d u t r o u p e a u , quel le est 

la taille des p lus g rands et celle des p lus pet i t s 

é léphants . Des signes qu i é c h a p p e n t à l 'œil 

européen sont p o u r eux c o m m e u n livre d a n s 

lequel ils l isent c o u r a m m e n t . L e u r c o u r a g e est 

à la h a u t e u r de leur p rudence ; ils font de 

l 'é léphant ce qu ' i l s veu len t , ils l 'effraient ou le 

me t t en t en co lè re à volonté . 

L e u r seule a r m e est un lace t solide en p e a u 

de cerf ou en peau de buf l le , qu ' i ls j e t t e n t au 

pied de l ' é léphant qu ' i l s on t en vue . G o m m e n t 

font-ils p o u r se glisser inape rçus auprès d ' u n 

an imal aussi c ra in t i f? C'est u n e é n i g m e . P e n 

dan t que l 'un engage le pied de l ' é léphant dans 

le lacet , l ' au t re iixe so l idement à un a rb re l 'ex

t rémi té l ibre de l 'engin ; s'il n 'y en a p a s , l ' un ex

cite l ' é l éphan t , l ' a t t i re vers u n b o u q u e t d ' a rbres , 

où le second a t t ache alors son lacet . L ' é l éphan t 

captif est furieux ; mais le chasseu r le connaî t , 

et pa rv ien t à le dompte r en peu de t e m p s . 

Il emplo ie d ' abord les moyens terrif iants : le 

feu, la fumée ; puis il pr ive son captif de n o u r r i 

t u r e e t de bo i s son ; ne lui donne pas de repos , 

l ' épuisé de tou tes les façons. P lus t a rd , il change 

de condu i t e , et comble l ' é léphant de bons t r a i 

t e m e n t s . En d e u x mot s , les Ind iens m e t t e n t en 

usage les artifices les plus divers, et en p e u de 

mois , ils arr ivent à faire de cet an imal fur ieux 

un ê t re c o m p l è t e m e n t soumis à l eur vo lon té . 

U n E u r o p é e n n e peu t les a c c o m p a g n e r dans 

leurs expéd i t i ons ; il gâterai t tou t . On est donc 

obligé de se con ten te r des réc i ts q u e l 'on peu t r e 

cueill ir . On n ' en p r e n d q u ' u n e p lus vive par t aux 

grandes chasses à t r a q u e , qui m e t t e n t souvent 

des centa ines d ' é léphants au pouvoir de l ' h o m m e . 

Tennen t a décr i t u n e de ces chasses en t e r m e s 

si a t t rayants , que j e ne puis faire a u t r e m e n t q u e 

de ci ter ses p ropres paro les . 

« A un endro i t frais de la fo rê t , nous t r o u v â 

mes des loges aérées qu i avaient élé p répa rées 

pour nous au voisinage du cor ra l . On avait bât i 

des cabanes en r a m e a u x , on les avait couver tes 

d 'herbes et de feuilles de p a l m i e r ; on avait m é 

nagé une bel le salle à m a n g e r , des cuis ines , des 

écu r i e s ; tou t , en u n m o t , é ta i t on n e p e u t m i e u x 

disposé p o u r n o t r e c o m m o d i t é . Les ind igènes 

ava ien t cons t ru i t t o u t cela en q u e l q u e s j o u r s . 

« Autrefois tous ces préparat i fs é ta ien t forcé

m e n t faits pa r les n a t u r e l s ; ils figuraient p a r m i 

les corvées q u e le peup le devait à ses ma î t r e s . 

Les Hol landais et les Po r tuga i s , plus t a rd le gou 

v e r n e m e n t b r i t ann ique , l ' ex igè ren t d 'eux j u s q u ' e n 

1832, époque à laque l le les corvées furent abol ies . 

De qu inze cen ts à deux mil le h o m m e s y é ta ien t 

occupés . Us avaient à bâ t i r le cor ra l , à r a s semble r 

les é l éphan t s , à en t r e t en i r la cha îne de sen t ine l 

les e t de feux, à se charger de tou tes les pe ines 

q u ' e n t r a î n e cet te chasse . Depuis l 'abolit ion des 

co rvées , il n ' a pas é té difficile d 'ob ten i r le con 

cours vo lon ta i re des ind igènes . Le gouve rne 

m e n t paye les prépara t i f s qui nécess i ten t rée l l e 

m e n t des f ra i s , tels que la cons t ruc t ion du 

cor ra l et de ses d é p e n d a n c e s , l ' acha t de pieux, 

de co rdes , d ' a r m e s , de flûtes, de t a m b o u r s , de 

fusils, e tc . 

« On choisi t p o u r ce t te chasse l ' époque de 

l ' année où les c h a m p s de riz on t le moins à 

souffrir, c ' e s t -à -d i re l ' époque qui sépare les se

mail les des moissons . Le p e u p l e , i n d é p e n d a m 

m e n t des jou i s sances q u e lui p r o c u r e cet te 

chasse, a t o u t in té rê t à voir d i m i n u e r le n o m b r e 

des é l éphan t s , car ils ravagent les j a rd ins et les 

c h a m p s . Les p rê t r e s e n c o u r a g e n t ce t te chasse , 

car les é l éphan t s a i m e n t ôt dévorent les feuilles 

d ' un a r b r e sac ré . Us dés i ren t , de p lu s , avoir de 

ces a n i m a u x pour le service de leurs t emp le s . 

• Les grands sont fiers de m o n t r e r quel est le 

I n o m b r e de leurs gens, quel les sont les qua l i t é s des 

é léphants apprivoisés qu ' i l s p r ê t e n t p o u r ce t te 

! chasse . Des paysans en g r a n d n o m b r e t rouven t 

"de l 'ouvrage p o u r p lus ieurs s e m a i n e s ; ils on t à 
plan te r des p ieux , à frayer des c h e m i n s à t ravers 

les j u n g l e s , à re layer les r a b a t t e u r s . 

« Comme te r ra in de chasse, on choisi t u n e n 

droi t aup rès d ' u n des c h e m i n s les p lus f réquen

tés par les é l éphan t s ; il faut q u e l 'endroi t choisi 

soit au vois inage d ' un cour s d ' eau , où les é lé 

p h a n t s puissent boire l o r squ 'on che rche à les at

t i re r ; où ils pu issen t se ba igner et se désa l té rer 

p e n d a n t q u ' o n les d o m p t e . E n cons t ru i san t le 

cor ra l , on se garde b ien de dé t ru i r e les a rbres 

et les broussai l les d a n s l ' in té r ieur de l ' ence in te , 

s u r t o u t du côté de l ' en t rée , car il faut leur m a s 

que r so igneusemen t la c lô tu re . 

« Les pieux dont on se sert on t de 30 à 33 cen t , 

d ' épa isseur ; on les enfonce de 1 m è t r e en t e r r e , 

et ils s 'élèvent de 4 à S m è t r e s au -dessus du sol. 
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L'espace d 'un p ieu à l 'autre doi t ê t re assez grand 

p o u r q u ' u n h o m m e puisse passer , et en t re les 

p ieux on ent re lace des l ianes ou des b a m b o u s ; 

enfin on sout ient le t ou t pa r des espèces d ' a r c s -

b o u t a n t s . L 'enclos don t j e parle avait envi ron 

•150 mèt res de long et 75 m è t r e s de l a rge . A 

u n e e x t r é m i t é , était m é n a g é e u n e ouve r tu re , 

q u e l 'on pouvai t fe rmer i n s t a n t a n é m e n t au 

moyen de pou t r e s . Des deux angles de l ' ex t ré

m i t é par laquel le devaient arr iver les é l éphan t s , 

par ta ien t deux c lô tures disposées c o m m e les 

parois de l ' encein te , et so igneusemen t m a s q u é e s 

pa r des a rbres . Si le t r o u p e a u n e péné t r a i t pas 

dans l 'enclos et déviait à droi te ou à g a u c h e , 

il r e n c o n t r a i t ainsi u n obstacle , e t étai t obligé 

de passer par l ' ouver tu re m é n a g é e . S u r u n b o u 

q u e t d ' a rb res , on avait disposé une e s t r ade p o u r 

le gouve rneur et ses invités ; l 'on domina i t de là 

tou te la scène , et l 'on pouvai t assister à tou tes 

les pér ipé t ies de la chasse , à par t i r du m o m e n t 

où les é l éphan t s péné t r a i en t dans l 'enclos. 

« Il est à peine nécessaire de faire r e m a r q u e r 

que la c lô ture , que lque forte qu 'e l le soit, ne r é 

siste pas à u n é léphan t qui se préc ip i te sur elle 

de toute sa force ; il est arr ivé quelquefois des 

acc idents de ce gen re , et q u e le t r o u p e a u ainsi 

pris s'est é chappé . Mais on compte mo ins sur la 

solidité de la c lô ture que sur la t imid i té de ces 

a n i m a u x , qui ne connaissent pas tou te l e u r 

force, et que sur la hard iesse et l ' adresse des 

chasseurs . 

« Quand le cor ra l est fini, les r aba t t eu r s se 

m e t t e n t à l 'œuvre . Us on t souvent à former un 

cercle de p lus ieurs l ieues , afin que le n o m b r e 

des é l éphan t s soit cons idérab le . La m a r c h e des 

r aba t t eu r s doit ê t re aussi p ruden t e que pa t i en t e . 

Il ne faut pas inqu ié te r les é léphants , p o u r n e 

pas les faire fuir dans des d i rect ions opposées à 

celle qu ' i ls doivent p r e n d r e . Ces paisibles a n i 

m a u x ne d e m a n d e n t qu ' à pa î t re en sûre té . A 

peine inqu ié t é s , ils s ' é lo ignen t , il ne faut donc 

les t roubler que j u s t e assez pour qu' i ls su ivent 

la d i rec t ion voulue. On p e u t ainsi r é u n i r p lu 

sieurs t r oupeaux , et, j o u r par jour , les chasser 

l en t emen t vers le cor ra l . Deviennent - i l s i n 

quie ts , se mont ren t - i l s agi tés , on a r ecour s à des 

p rocédés p lus violents pour e m p ê c h e r qu'i ls n e 

s ' échappent . Tout au tou r du poin t qu ' i l s occu

pent , on a l lume a lors , de dix pas en dix p a s , un 

feu que l 'on en t re t ien t j o u r et nui t . Les r a b a t 

teurs sont au n o m b r e de deux à c inq mille. On 

perce des sent iers à t ravers les j u n g l e s , p o u r 

q u e leur l igne res te con t inue , et les chefs veil

lent sans cesse à ce que c h a c u n d e m e u r e à son 

pos te , ca r u n e négl igence s u r un poin t peu t per 

m e t t r e au t roupeau de s ' échapper , et r endre 

inut i le le t ravai l de p lus ieurs semaines . Aussi 

s 'oppose- t -on à tou tes les tentat ives des é léphants 

p o u r reven i r sur leurs pas, en rassemblan t sur le 

po in t qu'i ls font m i n e de forcer, assez de m o n d e 

p o u r les r epousse r . Enfin, les deux ailes des ra 

ba t t eu r s t o u c h e n t a u corral ; leur l igne occupe 

u n e é tendue d 'environ u n e l i e u e , ils a t t enden t 

le s ignal . 

H Tous ces prépara t i f s avaient pr is deux mois 

e n t i e r s ; ils vena ien t de se t e r m i n e r q u a n d nous 

a r r ivâmes et p r î m e s place sur l ' es t rade d 'où 

nous pouvions voir l ' en t rée du corra l . P rès de 

nous , à l ' ombre , é ta i t un g roupe d ' é léphan ts ap

privoisés, q u e les t emples et les pr inces avaient 

fournis p o u r a ider à la cap tu re des é léphan ts 

sauvages. Trois t r o u p e a u x différents, r ep ré sen -

j t a n t q u a r a n t e ou c i n q u a n t e an imaux , é ta ient 

en tourés , et é ta ient cachés dans les j u n g l e s , près 

de la c lô tu re . T o u t b ru i t étai t i n t e r d i t ; on ne 

parlait q u ' à voix basse ; le si lence des t r a q u e u r s 

I étai t tel qu ' on e n t e n d a i t le b ru i t q u e faisait u n 

i é l éphan t en cuei l lant une feuille. 

! « T o u t à coup le signal est d o n n é , et le si lence 

de la forêt est t r oub lé par les cris des sen t i 

nel les , les rou lemen t s des t a m b o u r s , les d é t o n a 

t ions des a r m e s à feu. Le b ru i t c o m m e n ç a a u 

poin t le p lu s r ecu lé , de m a n i è r e à pousser les 

é léphan ts vers le cor ra l . Les t r a q u e u r s é ta ient 

res tés s i lencieux j u s q u ' à ce qu ' i l s eussent vu 

passer le t r o u p e a u ; à ce m o m e n t , ils jo ign i ren t 

leurs cris à ceux des au t r e s . Le b r u i t croissait 

t o u j o u r s ; les é l éphan t s c h e r c h è r e n t p lus ieurs 

fois à pe rce r la l igne , mais ils furent c h a q u e fois 

repoussés par des cris , des rou l emen t s de t a m 

bours , des dé tona t ions de pistolet . 

« Enfin le c r a q u e m e n t des b r a n c h e s et des 

broussai l les nous aver t i t de l ' approche d u t rou

p e a u . Le gu ide s 'élança h o r s des jung les e t arr iva 

j u s q u ' à une v ing ta ine de mè t r e s de l 'ouver ture ; 

le res te de la b a n d e le suivit . Enco re un ins tan t , 

et ils péné t ra ien t dans le corra l , quand tou t à 

coup ils dévièrent à droi te et r ep r i r en t leur 

place dans les j ung le s . Le chef des t r a q u e u r s 

vint nous exp l iquer leur fuite pa r l 'appari t ion 

! subi te d 'un sangl ier qui avait qui t té sa bauge , 

j et avait passé devant le guide d u t roupeau . Il 

i ajouta que , vu l 'état d 'exci ta t ion de ces a n i m a u x , 

I les chasseurs d e m a n d a i e n t à r e m e t t r e la cont i -

! nua t ion au soir , où ils pou r r a i en t s 'aider de l 'ob-

( scur i té , du feu et des to rches , 

j « Au c o u c h e r du soleil, le spectacle r edoub la 

d ' in té rê t . Les feux, qu i n 'avaient fait que fumer 
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p e n d a n t le j o u r , dev in ren t plus vifs ; ils r é 

panda ien t u n e l u e u r r o u g e dans l ' obscur i té , et 

éc la i ra ient les divers g roupes d 'une lumiè re fan

tas t ique . La fumée mon ta i t en t ou rb i l l onnan t à 

t ravers les feuilles des a rbres . Les spec ta teurs 

garda ien t le plus profond s i lence . On n ' e n t e n 

dait q u e le vol des insec tes . T o u t à coup r e t e n 

ti t u n r o u l e m e n t de t a m b o u r , puis u n coup de 

feu : c 'étai t le signal de la nouvel le pou r su i t e . Les 

chasseurs s 'avancent en c r ian t . Des feuilles 

sèches sont j e tées dans les feux, tou te u n e ligne 

de flamme s'élève ; du côté d u corra l , seul , l ' ob 

scur i té res te p rofonde . Enfin les é léphants y 

ar r ivent . 

« Le guide se p résen te à l ' en t rée , s 'arrête u n 

ins tant , r e g a r d e tout a u t o u r de lu i , pu is , tête 

baissée, se p réc ip i t e dans l 'enclos, où tou t le 

t roupeau le sui t . 

« A l ' ins tant , le cor ra l s 'éclaire c o m m e par e n 

c h a n t e m e n t . Les chasseurs s'y p réc ip i ten t , c h a 

cun u n e t o r c h e à la ma in , qu ' i l a a l l u m é e au feu 

le plus voisin. 

« Les é léphants s ' avancent j u s q u ' a u bou t de 

l ' enc los ; ils t rouven t un obstacle , ils r ev iennen t 

su r leurs pas , e t c h e r c h e n t à gagner la por te . Us 

la t rouven t fe rmée . Leur t e r r e u r est à son c o m 

ble . Us couren t à pas rapides tou t au tour du cor

ral , ma i s le feu les en tou re de tou tes pa r t s ; ils 

c h e r c h e n t à renverser les p i eux , mais on les 

écar te en ag i t an t les t o r c h e s ; pa r tou t où ils s ' ap

p r o c h e n t , ils e n t e n d e n t du b ru i t , des dé tona t ions 

d ' a r m e s à feu. Us se rassemblen t en u n g roupe , 

res ten t un ins tan t immob i l e s , puis se p réc ip i t en t 

de nouveau , c o m m e s'ils avaient ape rçu une ou

v e r t u r e . Mais, repoussés encore , ils g a g n e n t u n e 

p lace de r epos au mi l ieu du corra l . 

« Ce spectacle intéressai t non - seu l emen t les 

spec ta teurs , mais encore les é l éphan t s domes t i 

ques . A l ' approche du t r oupeau sauvage, leur 

a t tent ion s'éveilla ; deux su r tou t , qui é ta ient at

tachés en avant , é ta ien t fort exci tés , et lorsque 

le t roupeau eu t péné t ré dans le cor ra l , l 'un d 'eux 

rompi t ses l iens et se préc ip i ta à sa sui te , r e n 

versant u n a rb re assez fort qu i lui ba r ra i t le pa s 

sage. 

« P e n d a n t plus d 'une h e u r e , les é léphan ts par

cou ru ren t le cor ra l , et sans q u e l ' insuccès les 

lassât, ils c h e r c h è r e n t à éb ran l e r les pieux. A 

chaque tenta t ive avor tée , ils mugissa ien t de r age . 

Ils s'efforçaient de plus en plus de renverser la 

porte ; ils savaient , aurai t -on di t , que là où ils 

étaient en t rés , devait se t rouver u n e issue ; mais 

étourdis et assourdis , ils s 'en écar ta ien t de n o u 

veau. Bienlôt leurs tentat ives devinrent p lus 

r a r e s ; que lques a n i m a u x coura ien t çà et là, e t 

revena ien t ensui te re joindre leurs c o m p a g n o n s . 

Enfin, t ou t le t r o u p e a u , fatigué e t épu isé , se 

r é u n i t en un g roupe , les j eu n es au c e n t r e , et 

res ta ainsi , immobi l e , au mi l ieu du cor ra l . 

« On pr i t les disposi t ions p o u r la n u i t . Le nom

b re des sent inel les fut triplé t ou t a u t o u r de l 'en

clos, et on a l imen ta success ivement les feux, 

p o u r qu ' i l s flambassent j u s q u ' a u lever d u soleil . 

« Les t r a q u e u r s avaient r a b a t t u t ro is t r o u 

peaux d ' é l éphan t s ; mais ceux-ci s 'é ta ient t enus 

con t inue l l emen t éloignés les u n s des au t r e s . U n 

seul avait péné t r é dans le c o r r a l ; c o m m e on en 

avait fe rmé la por te , les deux au t re s res ta ien t 

dehor s et cachés dans les j u n g l e s . P o u r e m p ê 

cher qu ' i l s n e s ' échappassent , on renvoya des 

t r a q u e u r s à leur p r e m i e r pos t e ; on a l l u m a de 

nouveaux feux, e t , t ou t e s ces mesures pr ises , n o u s 

g a g n â m e s , pour y passer la nu i t , no t r e d e m e u r e , 

qu i é tai t envi ron à t r en te pas du co r r a l . Not re 

p r e m i e r sommei l fut p lus ieurs fois t r oub lé par le 

b ru i t q u e faisaient les gens dans la forêt, par les 

cris avec lesquels on repoussa i t tou te tenta t ive 

des é l éphan t s p o u r s ' échapper . Au lever du jour 

tou t é tai t t r anqu i l l e dans le cor ra l , et q u a n d le 

, soleil p a r u t , on laissa les feux s ' é te indre . Les 

, sent inel les relevées d o r m a i e n t près de l ' ence in te . 

T o u t a u t o u r d 'e l le , é taient des quant i t és d ' h o m 

mes et d 'enfants , a rmés de p iques , de longs bâ tons , 
1 et au mi l ieu les é léphan ts , épuisés , t r anqui l l es , 

br isés de c ra in te et de s tupeu r . Neuf seu lemen t 

é ta ien t p r i sonn i e r s , don t t rois t r è s - g r a n d s et 

deux pe t i t s , âgés seu lemen t de q u e l q u e s m o i s ; 

u n des gros étai t un vagabond, qui ne faisait pas 

pa r t i e d u t r o u p e a u , qui n 'avai t pas été r e çu dans 

le cerc le , et qu i se tena i t s e u l e m e n t a u voisinage. 

« On s 'occupa alors de faire en t re r dans le cor-

I ral les é léphants domes t iques , p o u r p r en d re les 

captifs . On p répa ra les lacets ; on enleva p ru 

d e m m e n t les pou t res qui ba r r a i en t l ' ouver ture , 

et deux é léphan t s domes t i ques en t rè ren t s i len

c ieusement , chacun m o n t é par son cornac et par 

u n servi teur , et m u n i d 'un fort coll ier , duque l 

p e n d a i e n t deux cordes en peau d'anti lope, ' et ter

minées par u n n œ u d coulant . En m ê m e t e m p s , 

et caché par eux , se glissa dans l 'enclos le chef 

des preneurs d'éléphants, dés i reux d'avoir l 'hon

n e u r de s ' empare r de ia p r e m i è r e b é t e . C'était 

u n pet i t h o m m e , vif, âgé d 'envi ron so ixante-d ix 

a n s , et qu i avait déjà reçu deux agrafes d ' a rgen t , 

c o m m e r é c o m p e n s e honorif ique de ses services. 

Il étai t a c c o m p a g n é de son fils, aussi cé lèbre que 

lui par son courage et son adresse . 

« On employa à cet te chasse dix é léphants 
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d o m e s t i q u e s . Deux a p p a r t e n a i e n t à un_ t e m p l e 

voisin, et de ces deux l 'un avai t é té pris l ' année 

d 'avant ; q u a t r e é ta ient la p ropr i é t é des p r inces 

du voisinage ; les a u t r e s p rovena ien t des écur ies 

du g o u v e r n e m e n t : c ' é ta ien t deux de ceux-c i qui 

avaient péné t r é d a n s le co r r a l . 

« L ' u n étai t t r è s - âgé , et depuis plus d 'un siècle 

au service du g o u v e r n e m e n t ho l l anda i s , puis d u 

g o u v e r n e m e n t a n g l a i s . L ' a u t r e , n o m m é Siribeddi, 
avait envi ron c inquan t e a n s ; il étai t r e m a r q u a b l e 

par sa d o u c e u r et son in te l l igence . Siribeddi étai t 

u n e s i rène accompl ie , e t u n e telle chasse é ta i t 

tout à fait dans ses goûts . Il s 'avance sans b r u i t 

dans le cor ra l , l e n t e m e n t , d ' un a i r t rès- indi f lé-

r en t . Il m a r c h e pa i s i b l emen t vers les a n i m a u x 

captifs, s ' a r rê tan t de t e m p s à a u t r e pour cueil l i r 

un b r in d ' h e r b e ou q u e l q u e s feuil les. Il s 'ap

p r o c h e des é l éphan t s sauvages , ceux-ci v i ennen t 

à sa r e n c o n t r e ; l e u r guide lui caresse d o u c e 

m e n t la t ê t e avec sa t r o m p e , et r e t o u r n e len te- j 
m e n t vers ses c o m p a g n o n s . I 

a Siribeddi le suit à pas len ts , et se m e t cont re 

lui , de tel le façon q u e le vieillard peu t se glisser 

sous ses j a m b e s , et a t t ache r son lacet a u pied de 

de r r i è re de l ' é l éphan t sauvage . Celui-ci r e m a r 

q u e aussi tôt le danger , secoue la corde et se 

t o u r n e con t re l ' h o m m e , qu i aura i t c h è r e m e n t 

payé sa t é m é r i t é , si Siribeddi ne l 'avait p ro tégé 

avec sa t r o m p e et n ' ava i t r epous sé l ' agresseur . ; 

L é g è r e m e n t blessé, il qui t ta le cor ra l , et son fils 

R a u g h a n i e pr i t sa p lace . 

« Les é l éphan t s se m i r e n t en cerc le , la t ê te au 

c e n t r e . Deux é léphan ts domes t iques se glissè

r e n t h a r d i m e n t au mi l i eu , et p r i r en t le p lus g rand 

m â l e en t r e eux . Celui-ci n 'opposa a u c u n e rés is 

t a n c e , mais m o n t r a son m é c o n t e n t e m e n t en le

vant c o n t i n u e l l e m e n t une j a m b e après l ' au t re . 

R a u g h a n i e s 'avança, t enan t le n œ u d cou lan t ou

vert de ses deux ma ins ; l ' au t re ex t r émi t é d u lacet 

é ta i t a t t achée au collier de Siribeddi. Prof i tant 

d u m o m e n t où l ' é l éphan t soulevait le p ied de de r 

r i è re , il lui passa le n œ u d coulan t , le serra et 

s 'enfuit . Les deux é l éphan t s apprivoisés se r e t i 

rèrent." S i r ibeddi t end i t la corde de t o u t e sa lon

g u e u r , et t and is qu ' i l séparai t ainsi l ' an imal 

captif du res te du t r o u p e a u , son c o m p a g n o n se i 

m e t t a i t e n t r e lui et le t r o u p e a u . 

« Il s 'agissait d ' a t t a che r l ' é léphant ainsi pr is 

à u n a rb re ; mais il fallait l ' en t ra îner à u n e v ing

ta ine de m è t r e s , ce que l 'on ne pu t faire sans 

qu ' i l opposât u n e rés is tance é n e r g i q u e ; il r u 

gissait, il foulait a u x p ieds les pet i ts a rb res 

c o m m e des roseaux. Siribeddi, le t i r an t à lui , 

passa la corde a u t o u r d ' u n a rb r e , sans cesser de 

la m a i n t e n i r t e n d u e . Il d u t s 'avancer p r u d e m m e n t 

p o u r e n r o u l e r la co rde . D an s ce t te opé ra t ion il 

avait à p a s s e r en t re l ' a rbre et l ' é l éphant qu ' i l fallait 

m a i n t e n i r i m m o b i l e , ce qu i paraissai t imposs i 

ble : le second é l éphan t d o m e s t i q u e r e m a r q u a 

la difficulté, et vint p r ê t e r son a ide . Il poussa le 

captif en a r r i è r e , t and is q u e Siribeddi t i ra i t la 

corde ainsi d é t e n d u e , j u s q u ' à ce q u e l ' an imal 

fût so l idemen t m a i n t e n u a u pied de l ' a rb re , où 

le c h a s s e u r l ' a t t acha . U n second lacet fut passé 

a u t o u r de son a u t r e j a m b e de de r r i è re , et a t ta 

ché de m ê m e à l ' a rb re . Enfin, les deux j a m b e s 

furent liées avec des cordes graissées p o u r e m - i 

pêche r les b lessures et la s u p p u r a t i o n . 

« Les deux é léphants p e r m i r e n t enco re à Rau 

ghanie de passer son lacet a u t o u r des d e u x j a m b e s 

de devant de l ' an imal et de l ' a t t a che r à u n au t r e 

a rbre . La cap tu re étai t achevée . Les é léphants et 

l ' h o m m e q u i t t è r e n t leur proie p o u r en c h e r c h e r 

u n e seconde . T a n t q u e les deux é l éphan t s pr ivés 

é ta ient res tés a u p r è s de lu i , le m a l h e u r e u x cap

tif s 'étai t tenu i m m o b i l e , sans faire a u c u n e rés i s 

t ance ; mais , dès qu' i l fut a b a n d o n n é , il essaya de 

se dél ivrer p o u r aller re jo indre ses camarades . 

II c h e r c h a avec sa t r o m p e à dé fa i r e les n œ u d s ; 

il t i ra i t en a r r i è r e p o u r dégager ses p ieds de de

vant , en avant p o u r dégage r ceux de d e r r i è r e ; 

tou tes les b r a n c h e s de l ' a rbre en t r embla i en t . Il 

mugissa i t , élevait sa t r o m p e en l 'a ir , coucha i t sa 

t ê t e à t e r r e , pressai t le sol avec sa t r o m p e c o m m e 

p o u r l ' enfoncer . Il se levait , r edressa i t la t ê te et 

les p ieds de d e v a n t ; et ainsi p e n d a n t p lus ieurs 

h e u r e s . Enfin, il perd i t t ou t espoir , et d e m e u r a 

i m m o b i l e , vér i tab le image de l ' épu i semen t e t du 

désespoir . R a u g h a n i e , p e n d a n t ce t e m p s , s 'était 

a p p r o c h é de l 'es t rade d u g o u v e r n e u r , p o u r r e 

cevoir la r é c o m p e n s e accordée à la c ap tu re du 

p r e m i e r é léphant ; une pluie de roupies le salua, 

et il r e tou rna à sa t â che pér i l l euse . 

« Le t r o u p e a u étai t r é u n i en u n e masse com

pac te . De t e m p s à a u t r e , l ' impat ience gagnai t un 

des é l éphan t s , il s 'écar ta i t de que lques pas et 

r ega rda i t . Les a u t r e s le suivaient d ' abord l e n t e 

m e n t , puis p lus r a p i d e m e n t , et finalement tou te 

la b a n d e essayai t de f ranchir la c lô tu re . Ces t en 

tatives é ta ient aussi majes tueuses que r id icules : 

m a l g r é tou te l eur force, leur d é m a r c h e était 

lourde et vac i l l an te , et leur élan fur ieux se chan

geai t s u b i t e m e n t en une re t ra i te cra int ive . Us se 

préc ip i ta ien t , le dos c o u r b é , la q u e u e levée, les 

oreil les t e n d u e s , la t r o m p e en l 'a ir , mugissan t , 

soufflant; u n p a s de p lus , et ils b r i sa ien t la c lô

t u r e ; t o u t à coup ils s ' a r rê ta ien t devant que l 

ques bâtons b lancs que l 'on passait au t ravers de 
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la ba lus t r ade , e t , épouvantés pa r les cris des t r a -

q u e u r s , ils p a r c o u r a i e n t le cor ra l et r evena i en t 

à l eu r a n c i e n n e p lace . Les t r a q u e u r s , p o u r la 

p lupar t des j eunes gens et des enfan t s , faisaient 

preuve d ' une persévérance r e m a r q u a b l e . Us a c 

coura ien t toujours au poin t m e n a c é par les é lé

p h a n t s ; ils p résen ta ien t l eu r s bâ tons con t r e les 

t rompes , et leurs cris cont inue ls me t t a i en t ces 

a n i m a u x en fuite. 

« Le second an ima l que l 'on sépara du t r o u 

peau , u n e femelle, fut pr is c o m m e le p r e m i e r . 

Mais lo r squ 'on lui mi t la corde aux j a m b e s de 

devant, il la pr i t avec sa t r o m p e , la por ta à sa 

b o u c h e , et l ' aura i t r a p i d e m e n t coupée , si un des 

é léphan ts apprivoisés n 'ava i t mis le pied dessus, 

et n 'avai t ainsi abaissé le lacet . Les chasseurs 

choisissaient toujours l ' an imal qui avait con 

duit la de rn iè re aUaque con t r e la clôture ; sa 

cap ture n 'exigeai t pas , en m o y e n n e , p lus de 

trois quar t s d ' h e u r e . 

« Chose s ingul iè re , les é léphan ts sauvages ne 

c h e r c h e n t j a m a i s à a t t a q u e r ou à r enve r se r les 

cornacs qu i sont su r Je dos des é l éphan t s app r i 

voisés. Ils p e u v e n t péné t r e r au mi l i eu d u t rou

peau , a u c u n ne che rche à l eu r n u i r e . « Il s emble , 

« di t le major Sk inne r dans u n e l e t t r e , que 

« dans un corra l on soi t c o m p l è t e m e n t à l 'abri 

« des a t t aques des é l éphan t s , dès qu ' on est sur 

« le dos d 'un indiv idu d o m e s t i q u e . J e vis une 

(( fois le vieux p r i n c e Mollegadde a u mi l i eu d 'un 

« t r oupeau d ' é léphan ts sauvages , m o n t é sur u n 

a a n i m a l si pe t i t q u e la tête d u p r ince étai t à 

« pe ine au n iveau d u dos des é l éphan t s . J ' é -

<( tais inqu ie t sur son sort , mais r ien ne lui a r -

« r iva. » 

H Une fois q u e le t r o u p e a u eu t p e r d u tous ses 

chefs , l 'exci tat ion r edoub l a . Que lque p a r t qu ' i l s 

p r i ssent au m a l h e u r de leurs c o m p a g n o n s c a p 

tifs, ils n ' e s sayèren t j ama i s de les dél ivrer . Us 

s 'en app rocha i en t , en t r e l aça i en t leurs t r o m p e s , 

l écha ien t l e u r cou et l eurs m e m b r e s , d o n n a i e n t 

les signes de tristesse les moins équ ivoques , 
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mais ils ne chercha ien t jamais- à r o m p r e leurs 

l iens . 

« On pouvai t voir à ce m o m e n t les différences 

de ca rac tè re de ces a n i m a u x . Les uns s ' abandon

na ien t après u n e faible rés is tance ; d ' au t re s se 

j e t a ien t à t e r re avec une telle violence, que tout 

au t re an ima l se serai t t u é . Us décha îna i en t leur 

colère su r les a rb res qu ' i ls pouvaient saisir . Us 

les dé rac ina ien t , en enlevaient les b r anches e t 

les feuilles et les d ispersa ient t ou t a u t o u r d ' e u x . 

Quelques-uns n e faisaient en t end re a u c u n s o n ; 

d 'aut res mugissa ien t avec fureur , poussa i en t des 

cr is saccadés , et f inalement, épuisés , désespérés , 

ne faisaient plus en tendre q u e des sons s o u r d s et 

plaint ifs . P lus ieurs res ta ien t c o u c h é s , i m m o 

biles, e t les l a r m e s qu i cou la ien t de leurs yeux 

m o n t r a i e n t seules ce qu ' i l s souffraient. D 'au t res , 

au fort de leur r a g e , exécu ta ien t les m o u v e m e n t s 

les p lus s ingul iers , et les pos tures qu ' i ls p rena ien t 

nous paraissaient d 'au tan t plus su rp renan te s , q u e 

nous croyions l ' é l éphan t uu a n i m a l lourd et peu 

agi le . J ' e n vis un qu i avait la face à t e r r e , les 

pat tes de devan t al longées en avant , le corps re 

plié, de telle façon que les pa t t e s de der r iè re se 

t rouva ien t aussi en avant . 

« Us ag i ta ien t l e u r t r o m p e d e tous côtés , e t 

sans j a m a i s se blesser . Celle-ci ressembla i t à u n 

ver g igan tesque . Un a u t r e la re t i ra i t , l ' a l longeai t , 

la r ecourba i t c o m m e un ressor t de m o n t r e , 

puis l 'a l longeai t de nouveau ; un t ro i s i ème , i m 

mobile d 'a i l leurs , frappait le sol du bout de sa 

t r o m p e , c o m m e un h o m m e désespéré qu i frappe 

son genou d u plat de sa ma in . 

« La sensibil i té de leurs pieds a b ien lieu de 

s u r p r e n d r e q u a n d on songe combien la s t ruc 

t u r e de ces o rganes est massive, et c o m b i e n la 

peau en est épaisse. Il suffisait aux chasseurs 

de les cha tou i l l e r l é g è r e m e n t avec une feuille 

p o u r les leur faire lever. L ' an ima l sentai t de sui te 

le contac t du lacet , et quand il pouvait le p r end re 

avec sa t r o m p e , il approcha i t son au t r e pied 

pour l 'enlever r a p i d e m e n t . 

« P r e s q u e tous foulaient le sol avec leurs p ieds 

de devant , p rena ien t le sable ou la t e r re avec 

leur t r o m p e et s'en couvra ient avec adresse . 

Puis , ils in t roduisa ien t dans leur b o u c h e le b o u t 

de leur t r o m p e , la rempl i ssa ien t d 'eau et s'en as

pergea ien t le dos , e t ainsi j u squ ' à ce q u e la pous

sière fût c o m p l è t e m e n t moui l lée . J 'é ta is ébahi de 

la quan t i t é de l iquide qu ' i ls y employa ien t ; ils se 

recouvraient d 'un vér i table m a n t e a u de boue, et 

cependan t , depuis v ing t -qua t re h e u r e s , ils n ' a 

vaient pu aller à l 'eau, e t é ta ien t épuisés par la 

lu t te et la t e r reur . On peu t se figurer, dès lors, 

quel le provision de l iquide ils doivent avoir dans 

l eu r e s tomac . 

« La condui te des é l éphan t s apprivoisés était 

r ée l l emen t r e m a r q u a b l e . Us mon t r a i en t l ' intelli

gence la plus parfaite dans chacun de leurs mou

vements ; ils savaient le bu t qu ' i ls devaient at

t e i n d r e , les moyens qu ' i l l eu r fallait employer . 

Cette chasse sembla i t les diver t i r a u plus hau t 

point . Ce n 'é ta i t pas m é c h a n c e t é ; ils paraissaient 

ne voir là q u ' u n agréab le passe- temps . L e u r p r u 

dence n 'é ta i t pas mo ins s u r p r e n a n t e . J a m a i s il 

n 'y eu t excès de zèle, ni désordre de leur p a r t ; 

j a m a i s ils ne s ' embrou i l l è ren t dans les lacets ; 

j a m a i s , dans les lu t t es qu ' i l s e u r e n t à soutenir , 

ils ne b lessèrent les é léphants p r i sonnie rs . P l u s 

d 'une fois, quand u n de ceux-ci avançai t sa 

t r o m p e p o u r saisir le lacet qu i allait ê t re passé à 

son p ied , Siribeddi Técar ta . Un é l éphan t avait 

déjà une corde à u n pied ; mais il laissait l ' au t re 

toujours à t e r r e , q u a n d on voulai t lui passer le 

lacet. Sirebeddi profita du m o m e n t où il levait ce 

pied p o u r glisser le sien au-dessous, et l'y ma in t in t 

j u s q u ' à ce que le chasseur eût fait son noeud. On 

aura i t dit q u e ces é l éphan t s domes t i ques j o u a i e n t 

avec la t e r r eu r des individus sauvages et t ou r 

na i en t l eur rés is tance en dér is ion . Ceux-ci se re

t i ra ien t - i l s , ils les poussaient en avan t ; vou la ien t -

ils s 'enfuir, ils les a r r ê t a i e n t ; l 'un d ' eux se jetait- i l 

à t e r re , aussi tôt u n é léphan t apprivoisé s 'age-

noui l la i l su r lui , et le m a i n t e n a i t j u s q u ' à ce qu ' i l 

fût a t t a c h é . 

« Le mei l leur des é léphan ts domes t iques et le 

plus r edou té d u t roupeau sauvage avait seul des 

défenses. Il ne s'en serva cependan t pas c o m m e 

d ' a rmes offensives, il les employai t s eu l emen t à 

séparer deux é l éphan t s , en t re lesquels il n ' e û t pu 

passer la tôle , et s 'en servait p o u r relever plus 

faci lement ceux qu i é ta ient à t e r re . Souvent , 

lorsque ses c a m a r a d e s ne pouva ien t d o m p t e r un 

é léphan t sauvage, sa seule a p p r o c h e suffisait 

pour terrifier ce lu i -c i , et vaincre sa rés i s tance . 

« Le c o u r a g e et l ' habi le té des chasseurs sont 

p resque re légués au second plan pa r les hautes 

qual i tés des é l éphan t s . Ils ont bien un œil rapide 

à saisir le m o i n d r e m o u v e m e n t des an imaux , 

leur adresse à passer leurs lacets est des plus 

g randes ; mais , sans le secours des é léphants , les 

plus ha rd i s et les plus adroi ts d 'entre eux ne 

v iendra ient j ama i s à bou t de leur besogne . 

« Les deux j eunes é léphants avaient , l 'un en

viron dix mois , l ' au t re un peu p lus . La tête du 

p r e m i e r étai t massive et couver te de poils l a i 

neux , de cou leur b r u n e ; c 'étai t la bê te la plus 

gaie et la plus a m u s a n t e que l 'on se puisse ima-
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giner . Ces deux pe t i t s suivaient le t r o u p e a u à 

chaque tenta t ive de fuite. Les vieux s ' a r rê ta ien t -

ils, ils se réfugiaient en t re leurs j a m b e s . L o r s 

que la mfcre du plus j e u n e fut pr ise , il la suivit 

j u s q u ' a u p r è s de l ' a rb re . Au c o m m e n c e m e n t les 

chasseurs s ' amusa ien t de sa co l è r e ; mais ils fini

rent par t rouver qu' i l les g ê n a i t ; il n e voulai t pas 

laisser passer à sa m è r e le second lacet . Il p r e s 

sait la corde , la t i rai t , l ' enroulai t a u t o u r de sa 

t r o m p e ; on du t le chasser . Il se re t i ra l e n t e m e n t , 

en g rognan t et se r e t o u r n a n t à chaque pas . Il 

s 'approcha ensui te de la femelle la plus g rande 

qui é tai t encore p a r m i le t r o u p e a u , se m i t en t re 

ses j a m b e s , t and i s qu 'e l le le caressait avec sa 

t rompe et sembla i t lui par le r . II r es ta ainsi , se 

l amen tan t j u s q u ' à ce q u ' o n en eût fini avec sa 

m è r e , a u p r è s de laquel le il r e tou rna auss i tô t . Sa 

méchance té allait croissant ; il a t t aqua i t c h a q u e 

passant , et on finit pa r l ' a t t ache r à u n de ses 

semblables ; l ' au t r e j e u n e é l éphan t s 'était c o m 

por té de m ô m e . Ces deux individus étaient les 

p lus gais de la b a n d e . Leurs cris ne p rena ien t 

pas de f in ; l eurs contors ions é ta ient s ingul iè res , 

leurs ar t icula t ions é tan t enco re très-flexibles. Au | 

bout de l eu r colère et de leur chagr in , ils saisis

saient cependan t ce qu ' on l eu r j e t a i t à m a n g e r , 

et le dévoraient , t ou t en c r i an t . 

u L ' é l éphan t vagabond fut un des dern iers p r i s . 

Quoique p lus farouche que les au t r e s , il ne se 

jo igni t pas à eux dans leurs tentat ives de fuite ; 

ils le r epoussa ien t et ne l ' admet ta i en t pas dans 

leur cerc le . Lor squ ' i l fut a m e n é près d ' un de ses 

compagnons d ' infor tune, il se p réc ip i ta sur lui , 

et c h e r c h a à le pe rce r de ses défenses. Ce fut là 

le seul exemple de m é c h a n c e t é qu ' i l d o n n a . 

Une fois d o m p t é , il s 'agita, cria b e a u c o u p , mais 

bientôt il se coucha t r a n q u i l l e m e n t , — signe, 

disaient les chasseu r s , q u e sa fin étai t p r o c h e . 

Douze h e u r e s d u r a n t , il ne cessa de se recouvri r 

de pouss ière , qu ' i l a r rosai t avec sa t r o m p e ; enfin 

il resta affaissé, et m o u r u t t r a n q u i l l e m e n t ; on ne 

s 'aperçut de sa m o r t qu ' aux essaims de m o u c h e s 

noires qui appa ru ren t , et qui le r ecouvr i r en t 

presque i n s t an t anémen t , b ien que que lques m i 

nutes aupa ravan t on n ' en eût pas aperçu u n e 

seule. Le cadavre fut débar rassé des liens qu 'on 

avait employés , et deux é léphants domest iques 

le t r a înè ren t h o r s de l 'enclos. 

« Lorsque tous les é léphan ts furent a t tachés , 

on entendi t à que lque dis tance le son d 'une flûte, 

et ce son agi t sur p lus ieurs d ' en t re les captifs 

d 'une m a n i è r e s ingu l iè re . Les a n i m a u x a l longè

rent leurs oreilles dans la d i rec t ion d 'où venait 

le son ; cel le m u s i q u e plaint ive les apaisai t . Les 

j e u n e s seuls mug i s sa i en t après l eur l iberté per

d u e , lança ient a u t o u r d 'eux des nuages de pous

sière, levaient l eur t r o m p e , et saisissaient tou t 

ce qui étai t à l eur po r t ée . 

« Au c o m m e n c e m e n t , les vieux refusèrent 

t o u t e n o u r r i t u r e . Que lques -uns c e p e n d a n t ne 

s u r e n t résis ter à la t en ta t ion , sous forme d 'un 

a rb re bien feui l lu ; ils en d é t a c h è r e n t les b r a n 

ches et les m â c h è r e n t sans souci . 

«'Si, d 'un côté , la p r u d e n c e , le ca lme , l ' intelli

gence des é léphan ts domes t iques nous s u r p r e n 

nen t , d ' un a u t r e , nous ne devons pas mo ins a d m i 

r e r la condu i t e d igne des a n i m a u x q u e l 'on vient 

de r édu i r e à l ' esc lavage. Elle est t o u t à fait l ' in

verse de ce que p r é t enden t les chasseu r s , qu i dé 

pe ignent ces a n i m a u x c o m m e des ê t res faux, 

sauvages et vindicat ifs . Cer tes , i r r i tés , t o u r m e n t é s 

pa r leurs e n n e m i s , ces a n i m a u x font usage de 

leur force et de l eu r in te l l igence p o u r s ' échap

p e r ou se défendre . Mais dans le corra l , t o u t l eu r 

ê t re é tai t e m p r e i n t d ' innocence et de t imid i t é . 

Après u n e lu t te où ils n 'avaient pas m o n t r é la 

m o i n d r e disposi t ion à se por te r à des ac tes de 

violence et de vengeance , ils s ' abandonna ien t 

avec désespoir à leur sort . L e u r pos tu re i m p l o 

rai t la p i t ié , l eu r dou leu r é tai t t o u c h a n t e , leurs 

p la in tes sourdes al laient au c œ u r . On n ' a u r a i t 

p u suppor t e r qu ' on les t o u r m e n t â t i n u t i l e m e n t , 

ou qu 'on les ma l t r a i t â t . 

« Les au t re s t r oupeaux fu ren t ensu i te chassés 

dans le cor ra l , c o m m e l 'avait été le p r e m i e r . 

L e u r en t rée i nqu ié t a b e a u c o u p les captifs. Le 

second t r oupeau n 'y en t r a q u ' e n plein j o u r , et 

avec plus de résolu t ion que le p r e m i e r . II é ta i t 

condui t par un é léphant femelle de 3 m è t r e s de 

h a u t ; e t dans u n e tenta t ive que fit cet an ima l 

pour s 'enfuir, on ne pu t l ' a r rê te r qu ' en lui j e t a n t 

u n e t o r che enf lammée à la t ê t e . L e s . n o u v e a u x 

arr ivés n e firent nu l le a t t en t ion aux pr i sonnie rs 

auxque l s ils passa ien t sur le corps . La femelle 

qu i guidai t le t r o u p e a u , fut pr ise la p r e m i è r e . 

L o r s q u ' o n eu t engagé un des pieds de de r r i è re 

dans le l ace t , il se t rouva que sa force étai t supé

r i eu re à celle de Siribcddi. Celui-ci a lors , p o u r 

peser de tou t son poids sur la corde , se c o u c h a . 

Mais celui des é l éphan t s domes t iques qui po r t a i t 

des défenses, s 'é tant aperçu de cela, se m i t de 

vant r a n i m a i captif, et le força à recu le r pas à 

pas , j u s q u ' à ce qu 'on pût l ' a t tacher à un a r b r e . 

« Il s 'agissait m a i n t e n a n t de desser rer les cor

des et de condu i re les pr i sonniers à la r iv ière . 

Chacun d 'eux, ayan t au cou un coll ier fait en fils 

de noix de coco, fut placé en t re deux é léphan ts 

domes t iques , por tan t aussi de forts coll iers, et 
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les t ro is bê tes furent a t tachées ensemble . P e n 

dan t l 'opéra t ion un des é l éphan t s domes t iques 

écar ta i t avec sa t r o m p e , d u b r a s de son c o r n a c , la 

t r o m p e d u captif, qui ne se laissait pas a t t ache r 

volont iers . On enleva ensui te à ce lu i -c i les lacets 

des pieds , et il fut condu i t à la r iv ière , où il se 

ba igna . R a m e n é après dans la forêt, il fut a t ta 

ché à u n a r b r e , et livré à u n gard ien cha rgé de 

le n o u r r i r . 

« L ' é l é p h a n t n 'est pas difficile à d o m p t e r . Au 

b o u t de trois j o u r s , il c o m m e n c e à b ien m a n g e r , 

et on lui d o n n e alors u n é l éphan t domes t ique 

pour c o m p a g n o n . Deux h o m m e s lui caressent 

le dos , et lui pa r l en t avec d o u c e u r . Au c o m m e n 

c e m e n t , il est fur ieux et f rappe de tous côtés avec 

sa t r o m p e ; ma i s des h o m m e s sont là , qu i r e ço i 

vent les coups sur la po in te de l eu r s p iques , j u s 

qu 'à ce q u e la t r o m p e soit t e l l emen t blessée que 

l ' an imal ne s 'en serve plus c o m m e d ' a r m e offen

sive. Il a p p r e n d de la sor te à r e d o u t e r la pu i s 

sance de l ' h o m m e . Les é léphan ts domes t iques 

a iden t alors à parfa i re son éduca t i on . E n trois 

semaines , on l ' amène à se c o u c h e r dans l 'eau, 

dès qu ' i l voit le b o u t de la bague t te de fer don t 

on l'a souvent f rappé . 

et I I est difficile de guér i r les b lessures q u e les 

cordes les p lus douces font aux pieds de l 'élé

phan t . La s u p p u r a t i o n des plaies pers is te pen 

dan t l o n g t e m p s , et ce n 'es t souvent qu ' ap rè s 

p lus ieurs années que l ' é l éphan t res te t r anqu i l l e , 

lo r squ 'on lui t o u c h e le p ied . 

« L a taille n e para î t pas influer sur la d u r é e de 

l ' éduca t ion ; mais les mâles sont b e a u c o u p plus 

difficiles à d re s se r que les femel les . Ceux qui ré 

sistent le p lu s au débu t , sont ceux q u ' o n d o m p t e 

le m i e u x et le p lus fac i lement ; ils res tent d 'o r 

d ina i re soumis et obé i s san t s . 11 faut p lus de 

t e m p s pour d o m p t e r ceux qu i sont faux ou 

maussades , e t on ne peu t q u e r a r e m e n t se fier 

à eux . Il n e faut jamais., d 'a i l leurs , avoir p l e ine 

confiance en u n é l é p h a n t . Le plus doux a parfois 

des accès de fu reur , et se m o n t r e colère et v indi

catif après p lus ieurs années d 'obé i s sance . 

« E n m o y e n n e , a u b o u t de deux moi s , la p r é 

sence des é l éphan t s domes t iques devient inu t i le , 

et le c o r n a c p e u t m o n t e r sur l ' an imal . Après 

t rois e u q u a t r e mo i s , on p e u t le faire t ravai l ler . 

Il ne faut c e p e n d a n t pas c o m m e n c e r t r op tô t ; 

car il est souvent arr ivé q u ' u n é léphan t de va

leur , cha rgé p o u r la p r e m i è r e fois, s'est c o u c h e 

et est m o r t , « le c œ u r br i sé , disent les i nd igè 

nes , sans que nous en sachions la cause . » 

C a p t i v i t é . — Les observat ions de T e n n e n t 

con t red i sen t tout ce q u ' o n a r acon t é au sujet de 

l ' a c cou tumance de l ' é l éphan t à u n travai l dé ter 

m i n é , à une d i s t r ibu t ion r égu l i è r e du t e m p s . Il 

y est aussi peu sensible que le cheval . 

II obéi t à son m a î t r e par a m o u r a u t a n t que par 

c ra in te ; h a b i t u é à un c o r n a c , il ne t a rde pas à 

obé i r à u n a u t r e , à condi t ion qu' i l en soit éga

l e m e n t bien t r a i t é . La voix de son c o n d u c t e u r 

suffit à le gu ide r . L o r s q u e deux é léphan t s doivent 

faire que lque chose en c o m m u n , on a m è n e faci

l ement de l ' h a rmon ie dans leurs m o u v e m e n t s , au 

moyen d 'un c h a n t pa r t i cu l i e r . 

L ' é l éphan t donne la p lus g r a n d e p reuve de 

son obéissance en ava lant , sur l ' o rdre de son 

m a î t r e , les hor r ib les m é d i c a m e n t s des guér i s 

seu r s d ' é l éphan t s , en se s o u m e t t a n t à des opé 

r a t i ons ch i ru rg ica les t r è s - d o u l o u r e u s e s . 

Quand on ut i l ise l ' é l éphan t c o m m e b ê t e de 

s o m m e , il faut le t ra i t e r avec d o u c e u r ; sa p e a u 

est en effet t rès-sensible , et s u p p u r e fac i lement , 

les pieds de l ' é l éphan t co n t r ac t en t fac i l ement 

aussi des m a l a d i e s qu i r e n d e n t l ' an imal i m p r o 

p re à servir de p lus ieurs moi s . Il est t rès-sujet 

à des in f lammat ions des yeux , et il y a p o u r ces 

malad ies des guér i sseurs t rès-habi les , dont la r é 

p u t a t i o n étai t déjà faite a u t emps des Grecs . 

Les é léphants sauvages et domes t iques ont e n 

core à souffrir des épizoot ies . 

Des 240 é l é p h a n t s a p p a r t e n a n t au g o u v e rn e 

m e n t de Ceylan, e t qu i pé r i r en t de 1831 à 1836, 

il y en a 138 don t on a s ignalé la d u r é e de la 

cap t iv i té . Dans la p r e m i è r e année de leur servi

t u d e , il en m o u r u t 72 ; 29 mâles et 43 femelles ; 

dans la seconde , 5 mâles et 9 femelles. Le cas de 

p lus longue captivi té est celui d ' une femelle 

qu i servit p e n d a n t v ingt ans . Des 72 qu i pé r i r en t 

dans la p r e m i è r e a n n é e , 38 m o u r u r e n t dans les 

six p r e m i e r s mois , e t la p l u p a r t sans cause con

n u e ; ils se c o u c h a i e n t , et b ien tô t après ils é ta ien t 

m o r t s . Des bains régul ie rs semblen t l eu r ê t re 

t r è s - sa lu ta i r e s . Us pa ra i s sen t aussi se p la i re et 

t r è s -b i en se t rouve r d 'avoir les pieds dans l 'eau 

ou dans la t e r re h u m i d e . 

Que lques exemples t enden t à conf i rmer l 'an

c ienne c royance que les é léphants pouvaien t 

a t t e indre l 'âge de 200 à 300 ans : on en a vu, 

à Ceylan, vivre en captivi té plus de 140 ans . 

On a d m e t c e p e n d a n t m a i n t e n a n t q u e la du rée 

m o y e n n e de la vie d ' un é l éphan t est de 70 ans . 

Cet te c royance à l 'âge avancé auque l a r r iven t 

les é l éphan t s p rov ien t de ce q u ' o n ne r e n c o n t r e 

p r e s q u e j a m a i s leurs cadavres dans les forêts . On 

n 'en voit guè re q u ' a p r è s q u ' u n e épizoot ie a sévi 

con t r e eux . Un E u r o p é e n , qu i avait passé t r en t e -

six ans dans les j u n g l e s à observer les é léphants , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



disait en avoir vu des mil l iers vivants, et n 'avoir 

j a m a i s r encon t r é que les sque le t tes ou les ca

davres de ceux qu i avaient s u c c o m b é à une ma

ladie. Cette r e m a r q u e ne peu t s 'appl iquer , il est 

vrai , q u ' a u x é léphan t s de Ceylan. Q u a n t à ceux 

d 'Afrique, on en t rouve souvent les ossements 

dans les forêts. Les Cingalais crc»ent q u e chaque 

t roupeau d 'é léphants en t e r r e ses m o r t s . Ils d i 

sent , en o u t r e , que q u a n d l ' é l éphan t sent app ro 

cher sa fin, il se re t i re dans u n e vallée déser te , 

dans les m o n t a g n e s à l'est du P ic d 'Adam, où se 

t rouve u n lac l imp ide . 

Un p a r c ou une écur ie d ' é léphan ts est-il chose 

ut i le? Oui, dans les endro i t s non cul t ivés, où les 

forêts ne son t t raversées que pa r des sent iers peu 

prat icables et coupées pa r des r i v i è r e s ; mais 

pa r tou t où l 'on p e u t employer des chevaux et 

des bœufs c o m m e bêtes de trai t , l ' en t re t ien des 

é léphants sera i t t rop d i spendieux , et par consé

q u e n t r u i n e u x ; aussi l eu r emplo i es t - i l au jour 

d 'hu i t rès -borné , lorsqu ' i l n 'est pas tou t à fait 

s u p p r i m é . 

E n E u r o p e , on n e voit guè re m a i n t e n a n t q u e 

des é l éphan t s de l ' Inde ; autrefois , pa r c o n t r e , 

ceux d 'Afr ique y é t a i en t b ien p lus c o m m u n s . 

La ra ison en est que de nos j o u r s les Africains 

ne chas sen t p lus l ' é léphant qu 'avec les a r m e s à 

feu, et ne les p r e n n e n t plus vivants , c o m m e le 

font les I n d i e n s . Les Romains et les C a r t h a g i 

nois n o u s ont appr i s que l ' é l éphan t d 'Afr ique 

p e u t se dresser aussi b ien q u e son congénè re . 

Mous avons eu l 'occasion de voir d e u x de ces 

a n i m a u x , et les avons t rouvés t rès-doci les . L 'un 

avai t été pr is dans le pays de Barkala , et a p p a r 

tena i t à la ménage r i e de Casanova. Il s 'était a p 

privoisé si r a p i d e m e n t q u ' a u bou t de que lques 

j o u r s on le laissait l i b r e m e n t cou r i r dans la cour . 

P lus t a r d , il suivait son ma î t r e pas à pas , et après 

u n m o i s , il pouvai t ê t re r ega rdé c o m m e c o m p l é -

, t e m e n t pr ivé . Dans le voyage de vintgt-cinq j o u r s , 

d e l ' i n t é r i eu r d u pays j u s q u ' à la cô te , cet an i 

m a l , a r r ivé de Casanova , suivit son ma î t r e 

c o m m e un pet i t ch ien . On le m o n t r a à Leipzig, 

e t il y fut ache té par K r e u z b e r g , qui le possède 

encore . Il a appr i s à obéir à divers o rdres , à 

dresser , a u c o m m a n d e m e n t , ses g randes orei l 

les, à dés igner u n spec ta t eu r . Sauf les oreilles, 

il r e s semble tou t à fait à u n j e u n e é léphant de 

l ' Inde. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les é léphan ts n e ren

dent plus à l ' h o m m e les m ê m e s services qu ' au t r e 

fois. Dans les pays où ils a b o n d e n t , ils sont cepen

dant encore employés p o u r les chasses , pour les 

cé rémon ies (fig.'SiQ), p lus souvent p o u r des t ra - ' 

vaux grossiers et pénib les . On leur fait por te r de 

la t e r r e ou t r a îne r des char io t s . Us servent s u r t o u t 

au t ranspor t de m a t é r i a u x lourds , tels que pou

t res , p ie r res , e t c . ; et ils s ' acqui t ten t de l eu r 

t âche avec u n e in te l l igence r e m a r q u a b l e et sans 

q u e leur co rnac soi t obl igé de les exci ter au t ra

vail. Mais si l ' é léphant n ' es t p lus au t an t r eche r 

ché c o m m e auxi l ia i re , il est tou jours chassé avec 

le m ê m e a c h a r n e m e n t à cause de l ' ivoire. Cette 

subs tance est ac tue l l emen t d 'un t r è s - h a u t pr ix , 

m ô m e dans l ' in tér ieur de l 'Afrique. 

Autrefois , les pr inces africains en toura ien t 

leurs palais de haies de dents d ' é l é p h a n t ; mais 

au j o u rd ' h u i ces ence in tes p réc ieuses son t deve 

n u e s p lus r a r e s , et on t pr is , p o u r la p lupa r t , le 

c h e m i n de l 'Eu rope . 

La plus g rande pa r t i e de l 'ivoire qu i est dans 

le c o m m e r c e provient de l 'Afr ique. E n seconde 

l igne vient la S ibér ie , qu i fournit l ' ivoire fossile; 

I l ' Inde en expor te la plus faible q u a n t i t é . C h a q u e 

a n n é e , les nègres qu i h a b i t e n t les rives du 

cours supé r i eu r du Nil , l ivrent en assez g rande 

abondance ce t te m a t i è r e p réc ieuse a u c o m 

merce . La g r a n d e ville c o m m e r ç a n t e de l ' in té

r i e u r de l 'Afr ique, C h a r t o u m , la capi tale du 

i Kordofahn , Obeïd, le por t de Massoua su r la 

m e r R o u g e , en sont les m a r c h é s p r inc ipaux . 

Des deux p r e m i e r s p a r t e n t tous les ans des m a r 

chands qu i p a r c o u r e n t le bassin s u p é r i e u r du 

Nil B l a n c , et des caravanes qui t r a n s p o r t e n t 

l ' ivoire en Egyp te . A Massoua, on e m b a r q u e l ' i 

voire p rovenan t de l 'Ahyssinie et du pays de B a r 

kala ; on le t r an s p o r t e dans l ' Inde, ce qui fait 

que celle-ci expor te p lus d ' ivoire q u e n ' e n four

nissent les é l éphan t s de ce t te r ég ion . Chaque 

a n n é e , des affaires cons idérables se t r a i t en t à 

Berbe ra , m a r c h é par t icu l ie r s i tué vis-à-vis d 'A-

den , qui n 'es t hab i t é q u ' à cer ta ins m o m e n t s pa r 

des m a r c h a n d s , et qu i est déser t t o u t le res te d e 

l ' année . Dans ces de rn ie r s t emps , Zanz iba r est 

aussi devenu u n m a r c h é d ' ivoire, et, tout r é 

c e m m e n t , on a c o m m e n c é à chasser l ' é léphant 

pour se p r o c u r e r ses défenses tou t le long de la 

côte occ iden ta le d 'Afr ique. Des t r o u p e a u x n o m 

breux de ces nobles a n i m a u x p a r c o u r e n t e n c o r e 

les forêts v ierges de l 'Afrique, ma i s l ' h o m m e les 

pou r su i t toujours p l u s . L ' é l éphan t a d i spa ru 

p r e s q u e c o m p l è t e m e n t d u cap de B o n n e - E s p é 

r a n c e , c o m m e il a d isparu du nord de l 'Afr ique, 

et le m ê m e sor t le m e n a c e tou t le long des côtes. 
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Fig. 341. Squelette reslau.ro du Palœoiherium mngnum, d'après Cuvier. 

LES T A P 1 R I D É S — TAPIRI. 

Die Tapire. 

Il est difficile d 'ass igner l eu r r a n g aux p a c h y 

de rmes qu i peup len t encore au jou rd ' hu i n o t r e 

t e r r e . Les que lques espèces q u i exis tent s o n t 

t e l l emen t isolées les u n e s des au t res , que p o u r 

é tabl i r l eu r sér ie , il faut teni r compte , avons-

nous déjà dit , de celles qu i ont d i spa ru . A u t r e 

fois, à côté des espèces g igan tesques , qui se t rou 

vaient r ep ré sen tées par les paléothériums (fig. 341 

et 342) et les lophiodons, semblab les à de g rands 

tapi rs , r e t rouvés dans les p là t r iôres de Mont

m a r t r e , on en voyait d 'aut res p lus pet i tes et p lus 

é légantes ; au jourd 'hu i les porcs et les damans 

exceptés , ils ne sont plus r ep résen té s que par le 

g roupe des t ap i r s , mammi fè r e s que l 'on peut 

r ega rde r c o m m e formant t ransi t ion en t re les élé

phan t s et les cochons d 'une pa r t , et les rh inocéros 

de l ' au t re . Beaucoup de na tura l i s tes n ' en fo rment 

q u ' u n genre et les r a p p r o c h e n t des rh inocéros et 

des h i p p o p o t a m e s ; d ' a u t r e s , auxquels n o u s nous 

adjoignons, en font u n e famille pa r t i cu l i è re . 

C a r a c t è r e » . — Les tapir idés on t p o u r p r inc i 

paux ca rac tè res , u n nez pro longé en u n e pet i te 

t r o m p e ; qua t r e doigts aux pieds de devant , 

t ro is à ceux de d e r r i è r e ; des den ts mola i res 

d é p o u r v u e s de c é m e n t , à collines p lus ou moins 

sai l lantes et sans excavations à la surface de l eu r 

c o u r o n n e . 

Cette famille repose sur le genre su ivant . 

L E S T A P I R S TA PI RUS. 

Die Tapire, The Tapirs. 

C a r a c t è r e s . — Les tapi rs se d i s t inguen t p a r 

l eu r tai l le re la t ivement faible, leur corps assez, 

b ien p r o p o r t i o n n é ; leur t ê te l ongue , m i n c e ; , 

l eur cou é t ro i t ; leur q u e u e r édu i t e à u n moi 

gnon , et leurs j a m b e s v igoureuses et de moyenne 

longueur . Ils ont les oreilles droi tes , cour tes , , 

assez larges ; les yeux pet i ts et obl iques ; la lèvre 

supé r i eu re p ro longée en forme de t r o m p e . Leur 

peau est épaisse et lisse, sans écailles ni plis cu

tanés profonds , c o m m e on en t rouve chez les-

au t res p a c h y d e r m e s . Leurs poils sont cou r t s et 

épais . Les espèces amér ica ines ont u n e c r in iè re 

al lant du s o m m e t de la tê te au gar ro t . 

Les tap i rs ont q u a r a n t e - d e u x den t s , t rois 

pa i res d' incisives et u n e pa i re de can ines à c h a 

q u e m â c h o i r e , sept pa i res de mola i re s à la m â 

choire supé r i eu re et six à la m â c h o i r e in fé r i eu re . 

L e u r squele t te r e s semble à celui des au t re s 

p a c h y d e r m e s ; il en diffère c e p e n d a n t p a r la> 

conformat ion plus légère des o s semen t s . Il y a_ 

vingt ver tèbres dorsales , qua t r e l o m b a i r e s , sept 

sacrées et douze caudales ; la cage t h o r a c i q u e 

est formée pa r hu i t pa i res de côtes ; les douze 

aut res n e sont que de fausses côtes. La face, 

l ' empor te de beaucoup sur la boî te c r ân i enne , 

qu i est t r è s - r é d u i t e . Les os nasaux son t t r è s -

sai l lants , les arcades zygomat iques f o r t e m e n t 
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recourbées en bas et en avant , les orbi tes très-

grandes , les fosses t empora le s t rès -profondes . 

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

pèces qu i composen t ce genre , u n e est connue 

d e p u i s l ong temps ; les deux au t res ne l ' on t é té 

qi;e b ien des années après . Deux espèces h a b i 

t e n t l 'Amér ique , la t ro is ième l ' Inde et les îles 

vois ines . Le tapir d 'Amér ique a été connu le 

p r e m i e r ; celui de l ' Inde n 'es t décr i t q u e depu i s 

le c o m m e n c e m e n t de ce siècle. Les ouvrages 

chinois en font cependan t men t ion depu i s t rès -

l o n g t e m p s . La t ro is ième espèce n ' a été établie 

c o m m e telle q u e vers 1830; a u p a r a v a n t , on ne 

la regarda i t q u e c o m m e u n e var ié té d u tapi r 

d ' A m é r i q u e . 

Les tapi rs n o u s offrent encore un exemple de 

cet te loi géné ra l e que nous avons déjà p u r e m a r 

que r dans les familles qu i sont r eprésen tées dans 

l 'ancien et dans le nouveau m o n d e : les an imaux 

d e l ' anc ien con t inen t sont plus accompl i s , si j e 

pu i s m ' e x p r i m e r ainsi , q u e ceux du nouveau . 

Des trois espèces qui vont donc nous occuper , 

le tapir de l ' Inde ou tap i r à dos blanc p r e n d r a 

la p r e m i è r e p lace . C'est lui qui a le plus de 

trai ts de res semblance avec l ' é léphant . 

L E T A P I R A D O S I S L A M : — TAPIRUS IJSD1CVS. 

DerSchabrackentapir, TheKuda-AyerouHalayanTupïr. 

C o n s i d é r a t i o n » h i s t o r i q u e s . — Malgré IlOS 

relat ions suivies avec l ' Inde e t le sud d e la 

Chine , ce n ' es t qu ' en 1819 q u e le tapi r à dos 

blanc fut décr i t p o u r la p remiè re fois par Cu-

vier . P e u de t e m p s a u p a r a v a n t , l ' i l lustre n a t u 

raliste avait dit que p r o b a b l e m e n t on n e décou 

vri ra i t p lus a u c u n grand m a m m i f è r e , et u n de 

ses élèves, Diard , vint lui d é m o n t r e r son e r r e u r 

de la m a n i è r e la plus éc la tan te . Diard envoya 

en effet, en E u r o p e , u n dessin de cet an ima l , 

avec ces mo t s : « L o r s q u e j e vis p o u r la p r e m i è r e 

fois à Barakpoore le t a p i r , don t j e vous envoie 

la figure, je m ' é t o n n a i s de ce q u ' u n aussi grand 

an ima l é tai t e n c o r e i n c o n n u , et cela d ' au t an t 

plus que j ' ava i s vu à la Société as ia t ique la tôte 

d ' un an ima l p a r e i l , q u e le gouverneur F a r -

q u h a r y avait envoyée le 2 avril 1806 , en disant 

que le tapi r étai t auss i c o m m u n dans les forêts 

de l ' Inde que l ' é l éphan t et le rh inocé ros . » 

Diard se t r o m p a i t c ependan t , en avançan t q u e 

le t ap i r étai t u n an imal encore i n c o n n u . Non-

seu lemen t les Chino i s , mais m ê m e des n a t u r a 

listes en avaient déjà fait m e n t i o n . (Juant aux 

p r e m i e r s , il nous faut conveni r que leurs des

cript ions laissent u n peu à dés i rer . Dans un t r è * 

anc ien d ic t ionna i re , le Eul-ya, il es t di t a u m o t 

Mi, qui est le n o m de no t re an ima l , q u e ce n o m 

s 'appl ique à u n e p a n t h è r e b l anche , mais qu i 

res semble à un o u r s ; elle a s e u l e m e n t la tê te 

pe t i te et les p ieds cou r t s ; sa peau est t ache tée de 

b lanc et de noir ; elle suppo r t e t r è s -b ien l ' h u m i 

di té . Dans un au t r e d ic t ionna i re , le Chuen-wen, 

nous voyons que le m é ressemble à un ours , qu ' i l 

est j a u n â t r e , e t se t rouve dans le pays L h u . Une 

descr ip t ion plus complè te et p lus exac te de 

no t re tapi r se t rouve dans le Pen-thsaokana-mou, 

u n t ra i té d 'h is to i re na tu re l l e : « Le m é , y est-il 
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Fig. 343. Le Tapir à dos Liane. 

(lit, r e s semble à un ours . 11 a la t ê te pet i te et les 

pa t tes b a s s e s ; son poil cou r t et luisant est t a 

ché de b l anc et de noir ; que lques-uns d i sen t 

qu ' i l est j a u n â t r e , d ' au t re s qu ' i l est b l anc gr i 

sâ t re . Il a la t r o m p e de l ' é l é p h a n t , les yeux du 

r h i n o c é r o s , la q u e u e de la vache , e t les pa t tes 

du t i g r e . » On r e n c o n t r e , de p lus , dans les ou

vrages chinois et j apona is , des dessins du tapir à 

dos b l anc , su r tou t d a n s des livres écr i ts , impr i 

més et reliés pour l ' a m u s e m e n t e t l ' i n s t ruc t io i ides 

enfants . Dans tous ces dess ins , le m é est dés igné 

c o m m e u n m a m m i f è r e bien c o n n u et c o m m u n . 

Laissons de côté les Chinois . Avan t la le t t re 

de Diard à Cuvier, en 1772, l 'Anglais "Wahlfeldt 

avait fait m e n t i o n du tapir à deux cou leurs , dans 

u n ouvrage sur S u m a t r a . 11 l 'avait pris p o u r u n 

r h i n o c é r o s ; il l'a décr i t c o m m e tel e t en a donné 

un dessin , dans lequel on ne peu t m é c o n n a î t r e 

no t r e tap i r . Vers la m ê m e é p o q u e , Marsden (1), se 

cré ta i re de la rés idence de B e n k u l e n , par le clai-

(1) Marsden, Hislory of Sumatra. London, 1811, 3 e édi
tion. 

r e m e n t du tap i r . E n 1805, Raffles r eçu t des dé 

tai ls su r le m a ï b a ; peu après , le major F a r q u h a r 

t rouva cet an ima l aux environs de Malacca, et , 

en 1816," il en p ré sen ta u n e descr ip t ion et u n 

dessin à YAsiatic Society. L ' h o n n e u r de la dé 

couver te de cet a n i m a l appa r t i en t donc aux An

glais, et non aux F r a n ç a i s . 

E n 1 8 2 0 , u n e peau , u n sque le t t e et différents 

viscères de cet a n i m a l , enco re t r è s - p e u connu , 

a r r ivè ren t en E u r o p e , et depu i s on a pu en 

d o n n e r des desc r ip t ions . A pa r t i r de cet te épo

q u e , on a publ ié divers ouvrages sur le tapi r à 
dos b l anc ; n o u s ne pouvons c e p e n d a n t pas dire 

q u e n o u s connaiss ions son h is to i re . Nous m a n 

quons de r ense ignemen t s sur sa vie en l iber té , 

et les observa t ions sur sa vie en captivi té sont 

encore insuffisantes. On a vu p lus ieurs fois de 

ces a n i m a u x vivants en E u r o p e , exc lus ivement 

en A n g l e t e r r e , à m a conna i s sance . On a dû les y 

observer , ma i s il s emble q u e l 'on ai t j u g é inut i le 

de c o m m u n i q u e r au m o n d e savant les résul ta ts 

de ces observat ions . C'est ainsi que l 'on p e u t 
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expl iquer le peu q u e nous savons , au j u s t e , de 

ee cu r i eux p a c h y d e r m e . 

C a r a c t è r e s . — Le tapir à dos b l anc (fig. 343), 

maiba, kouda, oyer, tennu, rné, kouda-ayer, babi-
alou, suladang, gindul, e t c . , c o m m e on le n o m m e 

dans sa pa t r i e , diffère de ses congénères pa r sa 

taille plus for te , son corps r e l a t ivement plus 

é lancé , sa face plus é t ro i te , sa tê te plus b o m b é e , 

sa t r o m p e plus forte et plus longue , ses p ieds 

plus v igoureux , l ' absence de c r in iè re , et enfin sa 

couleur . La s t ruc tu r e de la t r o m p e est c a r ac t é 

r i s t ique . Tand i s q u e chez les tapi rs d 'Amér ique 

elle p rocède n e t t e m e n t d u m u s e a u , et para î t ar

rondie et t u b u l é e , chez le t ap i r à dos b l anc elle 

cont inue i n sens ib l emen t la par t ie supé r i eu re du 

m u s e a u , et , c o m m e celle de l ' é léphant , elle est 

a r rond ie à sa face supé r i eu re , plane à sa face in

fér ieure. Elle se t e r m i n e , de p lus , pa r un p r o 

l o n g e m e n t digi t i forme bien accusé , carac tère 

qui la fait encore ressembler à la t r o m p e de l 'élé

phant . 

B R E B H 

La colora t ion de cet an imal est par t icu l iè re ; la 

te in te fondamen ta l e est un noir foncé, t r a n c h a n t 

avec le b l anc d u dos . La t ê t e , le cou , l 'avant-

t ra in , le mi l ieu de la po i t r ine e t du vent re su r 

une la rgeur de 25 cen t . , les j a m b e s de de r r i è re et 

la q u e u e sont d ' u n noi r f o n c é ; le reste du corps 

est d ' un b lanc gr i sâ t re . Les oreil les sont e n t o u 

rées d 'un r ebo rd clair à l eur po in t e . Le noir e t le 

b l anc de cette robe b r i l l en t d 'un éclat difficile à 

décr i re . C h a q u e poil est d ' une seule t e in t e . Les 

sabots sont cou l eu r de corne foncée ; l ' iris est 

violet foncé ; la pupi l le ronde et n o i r e . 

J e suis assez h e u r e u x p o u r posséder ma in te 

nan t en vie u n e femel le de ce t te espèce , si r a r e 

encore dans nos col lect ions. Ce t ap i r a 2 m , 4 0 d e -

,puis le b o u t de la t r o m p e (celle-ci é tan t c o n 

t ractée) , j u s q u ' a u b o u t de la q u e u e ; la l o n g u e u r 

de la t ê t e , m e s u r é e depu i s ^ l ' ext rémité de la 

t r o m p e j u s q u e de r r i è re les oreil les, est de 78 cen t . ; 

la t r o m p e a 6 cen t , q u a n d elle est con t rac tée et 

15 cen t , q u a n d elle est a l longée . La q u e u e n ' a 

II — 191 
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que 7 cen t . La h a u t e u r du garrot, est de 97 cen t . , 

celle du s a c r u m de l m , 0 2 . La h a u t e u r j u s q u ' a u 

genou est, aux j a m b e s de devant , de 46 cen t . , 

aux j a m b e s de de r r i è re de 51 cent . ; la h a u t e u r 

de la h a n c h e est de 93 cent . La l o n g u e u r des 

sabots varie de 4 à 5 cent . ; les ex te rnes on t 

4 cen t . , les médians 5. L ' é t e n d u e de la par t ie 

b l a n c h e est, au mi l ieu du dos , de 26 cent . La 

c i rconfé rence du corps est à la par t ie la p lus 

' épaisse de l m , 7 4 ; i m m é d i a t e m e n t en avant de 

la par t ie b l a n c h e , de l m , 5 5 ; celle de la tê te , en t r e 

l 'œil et l 'oreille, de 87 cen t . ; celle de la t r o m p e , 

de 29 ; celle de la pa t t e de devant , à la h a u t e u r 

du genou, de 5 2 ; celle du ca rpe de 30 ; celle de 

la pa t te de der r iè re , à la h a u t e u r du genou, de 

près de 87 ; enfin, celle de l 'ar t icula t ion t ib io-

ta r s ienne de 46 cent . 

I.K T A P I R D ' A M É R I Q U E . — TJPIIWS JMEKICAJSVS. 

Ber amerikanische Tapir, The Tapir. 

Le tapi r d ' A m é r i q u e a été c o n n u avant les 

au t res espèces. P e u après la découver te du n o u 

veau con t inen t , les voyageurs ont par lé d ' u n 

grand an imal , qu' i ls p r ena i en t p o u r u n h i p p o 

p o t a m e , et les na tura l i s tes d u t e m p s lui don 

n è r e n t le n o m de Hippopotarnus terrestris. Mais 

ce n ' e s t que vers le d i x - h u i t i è m e siècle que la 

p r e m i è r e descr ip t ion exacte , avec dessin, en fut 

d o n n é e par Marcgrav de Liebs tad t . Celte des

cr ip t ion fut depuis complé t ée par les na tu ra l i s t e s 

e t les voyageurs ; et m a i n t e n a n t le t ap i r d ' A m é 

r i q u e est u n des p a c h y d e r m e s les m i e u x c o n n u s . 1 

C a r a c t è r e » . — Cet an ima l (fig. 344) est r ecou- ,i 

ver t d 'un pelage assez un i fo rme, p ro longé , seule- j 
m e n t su r la n u q u e , en u n e cr in ière cou r t e et r a ide . 

Sa cou l eu r es t d ' un gris b r u n n o i r â t r e ; les côtés 

de la tê te , et su r tou t le cou et la poi t r ine , sont un 

peu plus c l a i r s ; les p ieds , la q u e u e , la l igne m é - | 

d iane d u dos et de la n u q u e son t plus foncés ; les j 
oreil les sont bordées d ' un liséré gris b l anchâ t r e . 

On r encon t r e aussi des t ap i r s fauves, j a u n â t r e s , 

gris ou brunâ t re s . Chez les j e u n e s an imaux , le 

dos seul est foncé ; la face s u p é r i e u r e de la têle 

est couver te de taches b lanches a r rond i e s ; sur 

c h a q u e côté du corps se t rouvent qua t r e r angées 

non in t e r rompues de poin ts de cou l eu r c la i re , 

qui se pro longent sur les m e m b r e s . A mesure? 

q u e l ' an imal g rand i t , ces taches s 'a l longent , et à 

deux ans , elles d ispara issent c o m p l è t e m e n t . D'a

près T s c h u d i , ce tap i r p e u t a t t e ind re 2 m è t r e s 

de long et 1 m è t r e de h a u t . L a femelle est t o u - i 
j o u r s plus g rande que le m â l e . I 

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

t rouve dans u n e g r a n d e pa r t i e de l 'Amér ique du 

S u d , depuis l ' i s thme de P a n a m a j u s q u ' a u x envi

rons de Buenos -Ayres , et depu i s l 'océan At lant i 

q u e j u s q u ' à l 'océan Pacif ique. Il est c o m m u n à 

S r i n a m , dans la Guyane , au Brési l , au P a r a g u a y , 

en Colombie et au P é r o u . 

IL por te différents n o m s suivant les local i tés . 

A la Guyane , on le n o m m e maipouri, mênipouri 
ou tapiirétë; Azara en fait m e n t i o n sous le n o m 

de g rande bê t e (gran besiia); les P o r t u g a i s , qui 

le c o m p a r e n t au buffle e t à l 'élan, l ' appel lent 

anta ou danta. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le tap i r 

d ' A m é r i q u e vit dans les forêts , et évite so igneu

semen t t ous les endro i t s découver t s . Il se fraye 

à t ravers les fourrés des c h e m i n s qui son t dif

ficiles à d i s t inguer des sent iers des Indiens , et 

q u ' u n voyageur i n e x p é r i m e n t é pour ra i t ê t re 

ten té de su ivre . Dans ce cas , m a l h e u r à lui 1 II 

peu t m a r c h e r des j o u r s , des sema ines , sans r e n 

con t re r n i u n e h u t t e , ni u n e c r é a t u r e h u m a i n e , 

s'il ne succombe pas aupa ravan t à la faim et à 

la soif. Les tap i rs su ivent ces c h e m i n s t an t qu ' i l s 

n e sont pas t r o u b l é s ; quand q u e l q u e chose les 

effraye, ils se p réc ip i t en t dans les fourrés les 

plus épais , en renversan t tous les obstacles sous 

leur passage . 

Azara , Rengge r , le p r ince de W i e d , T s c h u d i , 

S c h o m b u r g k , e t d ' au t re s voyageurs et na tu ra 

listes, nous ont appr is à conna î t r e le tap i r d 'A

m é r i q u e . Leurs réc i ts nous serviront de gu ide 

dans cet te h i s to i re . 

Les tapirs sont des a n i m a u x n o c t u r n e s . « Nous 

avons p a r c o u r u p e n d a n t p lus ieurs m o i s , dit 

Tschud i , les forêts vierges hab i tées par des mil

liers de tap i r s , sans j ama i s en voir u n de j o u r . 

Us para issent se re t i re r à ce m o m e n t dans les 

endro i t s les plus épais , d a n s des l ieux frais et 

ombragés , de préfé rence au voisinage d ' u n e eau 

d o r m a n t e , où ils a i m e n t à se vau t re r . » Dans les 

forêts sombres et t o u t à fait inexplorées , ils e r 

r e r a i e n t . aussi de j o u r , d ' ap rès le p r ince de 

W i e d , et cet te assert ion semble confi rmée par la 

man iè re d 'ê t re des tap i rs captifs qu ' on voit assez 

souvent p e n d a n t le j o u r se p r o m e n e r dans leur 

enc los . Ils n ' a i m e n t pas , il est vrai, les rayons du 

soleil ; au mi l ieu du j o u r , ils c h e r c h e n t , dans 

l ' ombre de la forêt., u n refuge cont re la cha leu r 

éne rvan t e , et plus e n c o r e con t re les mous t iques 

qui les t o u r m e n t e n t . «Quand le ma t in ou le soir, 

di t le pr ince de W i e d , on descend s i lencieuse

m e n t les r ivières, on peu t voir souvent des tap i rs 

se ba igner , pour se rafra îchir ou p o u r se défen-
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dre con t re les p iqû res des insec tes . A u c u n 

animal ne sait mieux se débar rasser de ces para 

sites i n c o m m o d e s . 11 me t à profit, à cet effet, 

chaque ru isseau , c h a q u e é tang , c h a q u e flaque 

d 'eau. Aussi est- i l p r e s q u e tou jours recouver t 

d 'une épaisse c o u c h e de vase. » T s c h u d i croi t 

que les var ia t ions de cou leur que l 'on observe 

n 'on t pas u n e au t re or igine ; qu 'e l les sont dues 

à la plus ou moins g r a n d e quan t i t é de t e r r e qui 

recouvre la peau de ces a n i m a u x . 

Vers le soir, les tapirs vont che rche r l eur 

n o u r r i t u r e , et p robab l emen t ils e r r e n t tou te la 

nui t . Ils ont sous ce r a p p o r t b e a u c o u p de r e s 

semblance avec le sangl ier . Us ne se réun issen t 

c e p e n d a n t j a m a i s en fortes bandes , et vivent 

plutôt sol i taires , à la façon du rh inocé ros . Le 

mâle , sur tou t , res te dans l ' i so l emen t ; il n e se 

joint à sa femelle q u ' à l ' époque du r u t . Il est 

t r è s - r a re de r e n c o n t r e r des familles de tapi rs , 

et q u a n d on a vu plus de t rois de ces a n i m a u x 

réunis en u n m ê m e point , c'est q u ' u n pâ tu r age 

gras et a b o n d a n t les y avait a t t i rés s i m u l t a n é 

m e n t et par hasa rd . Tschud i fait r e m a r q u e r 

qu'ils v iennent en g rand n o m b r e au bord des 

r ivières, p o u r s'y ba igne r et s'y abreuver . 

Les tap i rs r appe l l en t les porcs par leurs al

lures . L e u r m a r c h e est len te et p r u d e n t e ; ils 

posent u n pied devant l ' au t re , p e n c h e n t la t ê te 

à t e r r e ; l eur t r o m p e s 'agite con t inue l l emen t , 

flairant à droi te et à g a u c h e ; l eurs orei l les sont 

sans cesse en m o u v e m e n t . C'est de la sorte q u e 

le tapi r avance ; mais a u m o i n d r e soupçon de 

danger il s 'a r rê te ; sa t r o m p e et ses oreil les 

s 'agitent avec une vivacité fébrile, et aussi tôt 

l ' an imal p r e n d la fuite. 11 p e n c h e la tête à t e r r e , 

et se préc ip i te dro i t devant lui , à t ravers les 

Fourrés, les ma ra i s , les cours d ' eau . « Rencon t r e -

t-on u n tapir dans la forêt , d i t e n c o r e le p r ince 

de W i e d , il s'effraye et s 'enfuit avec g rand b ru i t . 

Quelque rapide q u e soit sa cour se , u n bon chien 

ne t a rde pas à l ' a t te indre . » 

Le tapir n a g e t r è s -b i en e t p longe encore 

mieux ; il t raverse l'es r ivières les plus la rges , et 

cela n o n - s e u l e m e n t p a r c ra in te , ma i s aussi à 

toute occas ion .Ue fait a été mis en doute ; cepen

dant il est affirmé par tous les observa teurs mo

dernes . Il est p robab le q u e le tapi r m a r c h e 

au fond de l 'eau, c o m m e l 'h ippopotame ; c 'est, 

du moins , ce q u e l 'on a consta té pour le tapi r à 

dos blanc de Barakpoore ; ce lu i -c i t raversa i t de 

cette m a n i è r e le bassin de son enclos , sans ja

mais y nage r . Le bassin qui a été donné à no t re 

tapir p o u r ses éba ts est t rop peu profond pour 

que je puisse contrôler ce d i r e . 

L 'ou ïe et l 'odorat sont les sens les plus dévelop

pés chez le t ap i r , eL tous deux le sont au m ê m e 

degré ; la vue , pa r c o n t r e , est faible, c o m m e on 

p e u t le conc lure d 'après ses pet i t s y e u x . Il est 

difficile de se p rononce r au sujet du 'goû t ; j ' a i c e 

p e n d a n t pu r e m a r q u e r que nos tapi rs captifs sa

vaient pa r f a i t emen t d i s t inguer la n o u r r i t u r e , et 

préféra ient cer ta ines friandises. La t r o m p e est un 

o rgane de touche r t rès-dél ica t . Le t ap i r m o n t r e 

qu ' i l est doué do la sensibi l i té géné ra l e , n o n -

s e u l e m e n t par sa p e u r d u soleil e t des insec tes , 

mais encore par ses t émoignages de c o n t e n t e 

m e n t lo r squ 'on le g ra t t e à u n e par t ie q u e l 

c o n q u e du corps . Nos tapirs se c o u c h e n t dès 

qu ' on les brosse ou qu 'on les é t r i l le , et se m o n 

t r e n t obéissants c o m m e un enfant q u e l 'on 

caresse . On peu t les faire se t o u r n e r de côté e t* 

d ' au t r e , se lever, se coucher , suivant q u ' o n passe 

la brosse sur tel le ou telle par t ie . 

La voix du tapir est u n sifflement pe rçan t , 

pa r t i cu l ie r , qu i , c o m m e d 'Azara le l'ait r e m a r 

que r , n 'es t pas en r a p p o r t avec la taille de l 'ani

ma l . Ce na tura l i s te croi t que le t ap i r en l iberté ne 

la fait en t end re qu ' à l ' époque du ru t , et d ' après 

S c h o m b u r g k , les j e u n e s individus seuls siffle

ra ient . Ces deux opinions sont e r ronées ; nos 

tapirs captifs, ceux d ' A m é r i q u e , c o m m e celui 

à dos b lanc , poussen t souvent ce siff lement; et 

ho r s de l ' époque des a m o u r s , le tapi r à dos b lanc , 

quand on le dé range , pousse encore un g rogne 

m e n t de mauvaise h u m e u r . 

Tous les tap i r s semblen t ê t re des a n i m a u x 

doux , craintifs et paisibles, qu i ne font usage d e 

leurs a r m e s q u ' à la de rn iè re ex t r émi t é . Us fuient 

devant t o u t e n n e m i , m ê m e devan t u n pet i t ch i en . 

L ' h o m m e , d o n t ils on t appr i s à conna î t r e la puis

sance , leur inspire su r tou t u n e g r a n d e t e r r e u r . 

Us sont plus p r u d e n t s , p lus méfiants au vois inage 

des p lanta t ions que dans les forêts où ils ne sont 

pas t roub lé s . II y a cependan t des excep t ions à 

cet te r èg le . Dans cer ta ins cas, le tapi r se défend 

et n ' e s t alors pas u n adversa i re à d é d a i g n e r . 11 

se préc ip i te en fu reur sur son ennemi , c h e r c h e 

à le r enverse r , ou se sert de ses d e n t s , c o m m e le 

sangl ie r . C'est ainsi que la m è r e défend ses pe 

tits, q u a n d elle les voit m e n a c é s par le chas seu r : 

elle s 'expose alors au d a n g e r et m é p r i s e les 

b lessures . 

Les t ap i r s se nour r i ssen t d é p l a n t e s , e t s u r t o u t d e 

feuilles d 'a rbres . Au Brési l , ils préfèrent les j e u n e s 

feuilles de p a l m i e r s ; souvent ils p é n è t r e n t dans 

les p lan ta t ions et p rouven t qu ' i l s t r ouven t aussi 

de leur goût les cannes à sucre , les me lons et au

tres frui ts . Dans les p lan ta t ions de cocot iers , i ls 
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foulent aux pieds les j eunes p lan t s , a r r a c h e n t 

les feuilles, et causent en u n e nu i t , au d i re d e 

T s c h u d i , u n dégât de p lus ieurs mi l l ie rs de 

francs. Dans les g randes forêts, ils se nour r i s sen t 

souvent p e n d a n t p lus ieurs mois des fruits tom

bés des a rbres , et , dans les ma ra i s , de p lantes 

a q u a t i q u e s savoureuses . Us sont t rès- f r iands de 

s e l ; ce l te subs tance est pour eux u n besoin, 

c o m m e p o u r les r u m i n a n t s . « Dans toutes les 

par t ies basses du P a r a g u a y , dit Rengge r , où le 

sol r enfe rme d u sulfate de soude ou du ch lo rure 

de sod ium, on t rouve les tap i r s en g rand n o m 

b r e . Us l èchen t la t e r r e i m p r é g n é e de sels. » Nos 

tap i rs captifs a i m e n t aussi b e a u c o u p le sel. Us 

on t la m ô m e n o u r r i t u r e q u e les p o r c s ; ma i s ils 

se m o n t r e n t r econna i ssan t s p o u r t o u t ce q u ' o n 

l eu r d o n n e . Des feuilles d ' a rbres , des fruits, des 

b r ioches , d u suc re , sont pour eux des friandises 

des plus appétissanLes. 

Les t ap i r s en l ibe r té sont en ru t avant la sai 

son des p lu ies . Mâles et femelles s 'appel lent p a r 

leurs sifflements e t vivent ensemble q u e l q u e s 

s ema ines . Env i ron q u a t r e mois après , la femelle 

m e t bas un pet i t , qui est t aché et rayé à la façon 

des sangl iers . A q u a t r e m o i s , ces t a ches c o m 

m e n c e n t à d i spa ra î t r e , e t à six m o i s , le j e u n e 

t ap i r a la m ê m e r o b e que ses p a r e n t s . 

C h a s s e . — On chasse les tap i r s avec a r d e u r , 

p o u r se p r o c u r e r l eur v iande et l eu r peau . 

C h a q u e pays a sa chasse pa r t i cu l i è r e . S c h o m -

b u r g k , dans son style a n i m é , en décr i t une qui 

fut en q u e l q u e sor te improvisée . « Nous t o u r 

n ions à pe ine u n des a n g l e s , d i t - i l , que nous 

a p e r ç û m e s , à no t re g r a n d e jo i e , u n tap i r avec son 

p e t i t s u r u n b a n c de sable, t o u t au bord de l ' e a u ; 

le m o t maipuri n ' é ta i t pas sort i de la bouche de 

nos I n d i e n s , que ces deux a n i m a u x nous a p e r 

ç u r e n t e t p r i r en t la fuite dans les fourrés qu i 

bo rda i en t la r ive. A l ' ins tant n o u s d é b a r q u o n s , 

et n o u s c o u r o n s après eux , a rmés de fusi ls , de 

flèches et d ' a rcs . Le fourré f ranchi , n o u s v îmes 

que les deux fuyards che rcha i en t à se cacher 

dans les roseaux et les he rbes t r a n c h a n t e s , 

h a u t e s de 2 mè t r e s , qu i couvra ient t ou t e la 

p la ine . No t re m e u t e se t rouva i t en a r r i è r e , d a n s 

no t re t ro i s i ème cano t , et n o u s , E u r o p é e n s , nous 

r e s t ions immob i l e s devan t ce formidable r e t r a n 

c h e m e n t , q u e n o u s avions déjà appr is à connaî

t r e à nos dépens . Mais r ien ne pouvai t a r r ê t e r 

nos I n d i e n s . Us d i spara i ssen t c o m m e des se r 

pen t s au mi l i eu de ces h e r b e s d a n g e r e u s e s . 

Deux dé tona t ions coup sur coup et des cris de 

t r i o m p h e n o u s a n n o n c e n t b ien tô t l eur succès . 

T o u s se por t en t dans cet te d i r e c t i o n ; le c h e m i n 

nous est r e n d u plus facile, et n o u s t rouvons les 

deux h e u r e u x chasseurs , appuyés sur leurs fu

sils, devan t le cadav re du p lus g r a n d tap i r . La 

bal le de P u r é k a lui avait t raversé les p o u m o n s . 

C'était u n e femelle d ' u n e taille peu ord ina i re . 

« Nous en tou r ions de près cet te p r o i e , 

quand à l ' agi ta t ion e t au f ro issement des he rbes 

n o u s r e c o n n û m e s l ' approche de nos ch iens ; ils 

l é c h è r e n t avec avidité le sang du t ap i r , et auss i 

tôt c o m m e n ç a la chasse du j e u n e , don t la piste 

n e t a rda pas à ê t re re levée . Dès q u e l ' an i 

mal se vit découver t , il poussa u n sifflement 

p e r ç a n t ; nous ne pouvions r i en voir , ma i s la di

rec t ion du b ru i t nous a p p r e n a i t que la bê te 

étai t chassée h o r s de la forêt de roseaux : n o u s 

c o u r û m e s en tou t e hâ t e sur u n e h a u t e u r voisine, 

p o u r assis ter à la poursu i t e . Nous n ' é t ions pas 

encore a r r ivés , que le t ap i r sortai t des roseaux, 

suivi de près pa r la m e u t e et nos t r e n t e Ind iens , 

qu i à l eur t o u r suivaient les chiens pas à pas , et 

d o n t les cris de jo ie couvra ien t e t les sifflements 

d 'angoisse d u tap i r et les a b o i e m e n t s des ch iens . 

C'était u n spec tac le c u r i e u x , u n e chose c o m m e 

j a m a i s e n c o r e j e n ' e n avais vu. Le gibier pe r 

dai t ses forces peu à p e u ; Téwanau l ' a r rê ta , et , 

après u n e v igoureuse mais inut i le rés is tance , les 

Ind iens lui l iè rent l e s j a m b e s , e t nous l ' a p p o r t è 

r e n t au mi l ieu de leurs cr is de jo ie assourdissants 

et des h u r l e m e n t s des ch i ens . Il avait à p e u près 

la taille d ' un po rc . 

<( Il fallut alors le t r anspor t e r au banc de sa

b le . Nous n 'y a r r ivâmes q u ' e n emp loyan t toutes 

nos forces r éun ies , et après lui avoir a t t aché aux 

pieds de de r r i è re u n e l o n g u e c o r d e , au moyen 

de laque l le nous p û m e s le t r a îne r . 

a La m è r e avait été p e n d a n t ce t e m p s d é p e 

cée ; u n e par t ie de sa v iande fut fumée, le reste 

fut cui t . Nous la t r ouvâmes excel lente ; elle avait 

le goû t et l ' aspect de la v iande de bœuf. Les I n 

diens recue i l l i r en t s o i g n e u s e m e n t le sang de l 'a

n imal , y mê l è r en t de la v iande f inement h a c h é e , 

et r e m p l i r e n t les in tes t ins avec ce m é l a n g e . Ils 

ne firent pas cu i re ces b o u d i n s , ils les fumèren t . 

J ' en goûta i u n e fois, mais on n e m 'y r e p r e n d r a 

p lus . D 

Les colons chassent le t ap i r avec des ch iens , 

qu i le r aba t t en t ho r s de la forêt vers les chas 

seurs ; ou bien ils l ' a t t enden t à l 'affût, p rès d ' u n 

de ses sent iers ; ou b ien e n c o r e , ils le poursu i 

vent dans l 'eau. Le p r ince de W i e d nous fait 

conna î t re ce dern ier mode de chasse . 

» Les Brési l iens , dit-il, chassen t le tapi r de la 

m a n i è r e la p lus i n c o m m o d e qu ' i l soit possible 

d ' imag ine r . Ils t i r en t u n e aussi forte bê t e non à 
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balle, mais a p l o m b . D 'o rd ina i r e , ils le s u r p r e n 

nen t la nu i t , ou le m a t i n quand il nage dans les 

r ivières. Le tapi r c h e r c h e à échapper à ses en

nemis , qu i font force de r a m e s e t e n t o u r e n t 

l ' an imal . Celui-ci p longe , passe quelquefois sous 

les cano ts , res te longLemps s u b m e r g é , et vient 

par intervalles m o n t r e r sa tôte à la surface p o u r 

respirer . A u s s i t ô t , tous les fusils son t b r aqués 

su r l u i , g é n é r a l e m e n t dans la d i rec t ion de l 'o

rei l le . Souven t un tapir reçoi t de la sorte plus 

de v i n g t coups de feu, avant de pér i r , et souvent 

aussi il é c h a p p e , q u a n d on n ' a pas un bon chien 

de chasse avec soi. D 'une balle, on tuera i t facile

men t cet an ima l à cour te p o r t é e ; mais les Bré

siliens préfèrent se servir de p l o m b s , avec les

quels , ils peuven t t i r e r un tap i r c o m m e u n e 

poule sauvage . » 

Les Ind iens re lèvent la pis te de cet an ima l , 

et, après avoir découver t son gî te , le r a b a t t e n t 

vers les t i r e u r s . D'Azara dit qu ' i l faut un fort 

project i le p o u r t i r e r ce g ibier , et q u e , le c œ u r 

m ê m e a t te in t d ' un b a l l e , il p eu t encore faire 

p lus ieurs centa ines de pas , avan t de s u c c o m b e r . 

Au P a r a g u a y , les chasseurs o n t l ' h a b i t u d e d 'em

por t e r avec eux u n j e u n e t ap i r vivant , de tai l le 

à ce qu' i ls puissent le t en i r sur leur cheval . I l s 

lui passent u n e cour ro ie de c u i r a t ravers la par t ie 

supér i eu re de la t r o m p e ; chaque m o u v e m e n t 

violent lui est dou lou reux , et il finit pa r suivre 

son ma î t r e sans a u c u n e rés i s t ance . 

Les tapirs ont dans les g r a n d s fcliens qu i h a 

b i t en t l eur pa t r ie des ennemis p lus d a n g e r e u x 

encore q u e l ' h o m m e . Tous les chasseur s d isent 

q u e les t ap i r s d ' A m é r i q u e sont souvent la v ic

t ime du j a g u a r ; il doit en ê t re de m ê m e dans 

l ' Inde , où le t ap i r à dos blanc doi t devenir la 

p ro i e du t i g r e . On r acon t e q u e le t ap i r , lors

q u ' u n j a g u a r lui a sau té sur le d o s , se préc ip i te 

dans les four rés les p lus épais p o u r se d é b a r r a s 

ser de son e n n e m i , et qu ' i l y réuss i t souvent , les 

ongles du ca rnass ie r ne pouvan t pe rce r sa peau . 

Ce fait es t mo ins inc royab le qu' i l n e le para î t . 

S c h o m b u r g k assure avoir tué n o m b r e de tapirs 

qui po r t a i en t des c ica t r ices r é su l t an t des a t ta 

ques des grands fél iens. 

C n p t i v i t é . — Le. t ap i r est p lus in te l l igent 

qu' i l ne le pa ra i t au p r e m i e r abord . Quiconque a 

eu affaire a des tapi rs captifs , r e conna î t qu ' i ls 

sont pour l ' in te l l igence bien au-dessus du r h i 

nocéros et de l ' h i ppopo tame , et qu ' i l s s 'élèvent, 

sous ce r a p p o r t , à peu p rès à la h a u t e u r du 

po rc . « U n j e u n e t a p i r , dit I t enggc r , n 'a b e 

soin q u e d e q u e l q u e s j o u r s de capt ivi té pour 

s 'hab i tuer à l ' h o m m e et à sa d e m e u r e qu'i l ne 

qui t te p lus . Il a p p r e n d à d i s t inguer son ga rd ien 

des au t re s pe r sonnes : il le c h e r c h e , le suit à u n e 

faible d i s t a n c e ; mais si la r o u t e lui semble t rop 

longue , il r e tou rne seul à la ma i son . Il est in 

qu ie t q u a n d son gard ien res te l ong temps a b 

sen t et le c h e r c h e pa r tou t . Il se laisse t o u c h e r et 

caresser pa r c h a c u n . Peu à peu son genre de vie 

c h a n g e , et il dor t p e n d a n t la nu i t . 11 s 'hab i tue , 

c o m m e le po rc , à la n o u r r i t u r e de l ' h o m m e ; il 

m a n g e tou t e espèce de fruits et de l é g u m e s , de la 

viande cu i t e ou séchée au soleil , des m o r c e a u x 

de cu i r , des chiffons, à cause p r o b a b l e m e n t de 

l eu r goût salé . Quand il peut cou r i r l i b remen t , 

il c h e r c h e de l 'eau, et res te souvent des d e m i -

jou rnées en t iè res couché dans u n é t a n g , à 

l ' o m b r e d 'un a rb re . Il semble avoir p lus besoin 

d 'eau p o u r se ba igner que p o u r boire . » 

Les tapirs du J a r d i n zoologique de H a m b o u r g 

conf i rment les observat ions de I t engger : j e n ' a i 

pu encore r e m a r q u e r la m o i n d r e différence dans 

la m a n i è r e d 'ê t re des deux espèces q u e nous 

possédons . Ce sont des ê t res t rès-doux, t rôs -ap-

privoisés ,pais ibles , vivant en bons r appo r t s en t r e 

eux et avec les au t re s a n i m a u x , et soumis aux 

pe r sonnes qu ' i ls conna issen t . Quand je passe 

près d ' eux , ils v i ennen t à mo i , m e flairent les 

ma ins e t le visage, et m e d o n n e n t ainsi l 'occa

sion d ' admi re r la g rande mobi l i té de leur t r o m p e . 

L o r s q u ' u n a u t r e an ima l ar r ive dans l eu r voisi

nage , ils sont l ong t emps à le flairer avec cur io

s i té . Le tapi r d ' A m é r i q u e a con t rac t é ami l ié in 

t i m e avec u n capybara , son vois in ; il le lèche 

souvent p e n d a n t p lus ieurs m i n u t e s , et avec u n e 

g r a n d e t endresse . Ces tap i rs sont t rès -paresseux ; 

ils d o r m e n t b e a u c o u p , s u r t o u t pendan t les c h a 

leurs , et r eposen t la n u i t p e n d a n t p lus ieurs 

h e u r e s . Au c o u c h e r du soleil, ifs on t p lu s de vi

vaci té qu 'à tou t a u t r e m o m e n t . Us c o u r e n t dans 

leur enclos , et s 'agitent dans l 'eau avec vo lup té . 

Us font r a r e m e n t e n t e n d r e leur voix, et ils r e s 

t e n t quelquefois s i lencieux p e n d a n t p lus i eu r s 

moi s . P e u obéissent q u a n d on les appe l l e ; ils 

ne font q u e ce qui l eur plaî t , e t il leur faut tou 

j o u r s u n cer ta in effort avan t de sor t i r de leur 

paresse . 

B ien soignés , les tap i r s peuven t suppor t e r 

l ong t emps la capt iv i té . Us on t besoin en h ive r 

d ' une écur ie b ien c h a u d e , où ils pu issen t ê t re à 

l ' abr i des i n t e m p é r i e s . Dans la ma jo r i t é des 

cas , ils s u c c o m b e n t à des affections p u l m o n a i r e s , 

c o m m e la p l u p a r t des a n i m a u x des pays t rop i 

caux q u ' o n a m è n e en E u r o p e . 

On n ' a pas encore réussi à les faire se r e 

p rodu i re , ni chez nous , n i dans leur p a t r i e ; 
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du moins , il n ' en est fait m e n t i o n nu l l e pa r t . 

On a c h e r c h é , di t -on, à d o m e s t i q u e r le tap i r 

à dos b lanc , et à s'en servir c o m m e d ' u n e bê te 

de t ra i t . C'est u n e idée au moins or ig inale . El le 

semble b o n n e , mais elle est p e u pra t icab le , et 

l ' in te l l igence d u tapi r et sa domest ic i té n e sont 

pas telles q u e cet an imal puisse r end re de g rands 

services. C o m m e bê t e de trai t , n o t a m m e n t , son 

emplo i ne serai t pas t r è s -heu reux . Ce serai t sans 

d o u t e u n spectac le é légan t q u e celui d ' un a t te 

lage de tap i rs à dos b lanc dans les rues d ' une 

ville ind ienne ; mais avec nos hab i t udes ce ne 

serai t n u l l e m e n t u n e chose ut i le ; car il est b ien 

p lus difficile de faire p r e n d r e le t ro t à u n tap i r 

captif que n ' o n t s emblé le c ro i r e les inven teur s 

d ' une telle idée . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Nous savons par les 

a u t e u r s amér ica ins q u e la peau du tap i r est e s 

t imée , par sui te de sa rés is tance et de son épa is 

seur . On la t a n n e , on la découpe en courro ies 

l ongues de p lus d 'un m è t r e , et épaisses de 4 

cen t . ; on les a r rond i t , on les r end flexibles en les 

frot tant avec de la graisse c h a u d e , et on en fait 

des fouets ou des t ra i t s . Un grand n o m b r e de ces 

cour ro ies p r o v e n a n t d e la R é p u b l i q u e Argen t ine , 

sont versées c h a q u e année dans le c o m m e r c e . 

D'après T s c h u d i , on n e peut se servir de cet te 

peau pour faire des chaussu res ; elle est t rop 

d u r e , q u a n d le t e m p s est sec ; t r op gonflée, 

q u a n d il est h u m i d e . 

Les Or ien taux font aussi avec la peau du tap i r 

des mate las p o u r se c o u c h e r et des couver tu res . 

Dans l eu r o p i n i o n , elle ga ran t i t n o n - s e u l e m e n t 

de l ' h u m i d i t é , mais aussi d u mauva i s air et des 

maléfices ; la r ep résen ta t ion m ô m e de l ' an imal 

p r o d u i t cet effet; a u s s i , sous la dynast ie de 

T h a n g , on avait c o u t u m e d é p e i n d r e sur les pa ra 

vents des figures de me pour se p rése rver du 

mauva i s a i r . 

Ces m ê m e s peuples a t t r i b u a i e n t , en ou t re , 

des ver tus m é d i c a m e n t e u s e s aux ongles , aux 

poils et à d 'au t res pa r t i e s du tap i r . Su r les 

côtes o r ien ta les , d ' après Rengge r , on n ' eu fait 

n u l l e m e n t usage p o u r s o i - m ê m e : dans le p e u 

ple , on se c o n t e n t e de r e c o m m a n d e r ces r e 

m è d e s à d ' au t res m a l a d e s . Par con t r e , l e s l n d i e n s 

r e g a r d e n t les ongles c o m m e des préservat ifs 

excel lents con t re l 'épi lepsie ; ils en p o r t e n t des 

coll iers ou en font u n usage ex te rne , après les 

avoir fait rô t i r et les avoir rédu i t s en p o u d r e . 

C'est u n r e m è d e fort en h o n n e u r dans la méde

cine ind ienne : cu i t avec du cacao et du foie de 

moufe t t e s , il passe p o u r gué r i r la ph th i s ie . 

On se ser t encore des sabots c o m m e d ' ins

t r u m e n t s de m u s i q u e ; on en fait des casta-

gne t les . 

L E T A P I R riNCHAGUE — TJPMUS riNCIIAGUE. 

Ber Pinchague. 

E n 1829, P . Rou l in (1) décrivi t u n e t ro is ième 

espèce de t a p i r , qu ' i l avait r e n c o n t r é e d a n s les 

forêts des Andes . La découve r t e c e p e n d a n t ne 

lui en appa r t i en t pas ; D e m a n d e z avait déjà m e n 

t ionné cet a n i m a l , qu ' on appel le pinchague dans 

sa p a t r i e , d ' au t res na tu ra l i s t e s lui on t donné le 

n o m de tapi r poi lu ou villeux (Tapirus villosus), 
à cause de sa fou r ru re a b o n d a n t e . 

C a r a c t è r e s . — Les descr ip t ions que nous 

avons de cet te espèce , la issent enco re beaucoup 

à dés i re r . « 11 a, di t T s c h u d i , le corps b r u n noir , 

la moi t i é de la lèvre supé r i eu re , le bord de la 

lèvre in fé r ieure et le m e n t o n b l ancs , les oreil les 

bordées de b lanc ; u n e t ache fauve de c h a q u e côté 

du s a c r u m , le t r o n c et le cou cy l indr iques . Son 

pelage est long et épais , et les poils sont plus 

clairs à la r ac ine qu 'à la po in t e . » L 'espèce n ' a 

pas de c r in iè re . 

Le p i n c h a g u e p r é s e n t e avec le tap i r d ' A m é r i 

que des différences p lus impor t an t e s dans la 

conformat ion des o s , s u r t o u t dans celle du 

c râne . Sa taille est auss i p lus faible. Il a l m , 8 0 

de long et 90 cent , de hau t . 

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

vons d i re que l le est l 'a ire de dispers ion du p in 

chague . Il s emble hab i t e r les m o n t a g n e s . T s c h u d i 

croi t pouvoi r avancer , avec u n e probabi l i té t o u 

chan t à la c e r t i t u d e , qu ' i l n 'es t pas r a r e su r le 

versant o r ien ta l des Cordi l lères , et su r tou t dans 

le P é r o u , à une a l t i tude de 2,300 à 2,600 mè t re s , 

et qu ' i l est souvent t u é par les Ind i ens . Ceux-ci 

l ' appel lent souvent Vaca del monte (vache de mon

t a g n e ) . 

H i r u r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous ne Sa

vons r ien des m œ u r s du p i n c h a g u e ; ma i s il r e s 

semble t e l l emen t au t ap i r d ' A m é r i q u e q u e nous 

pouvons , sans faire g rande e r r e u r , ui app l ique r 

t ou t ce que n o u s avons écr i t au sujet de ce lu i -c i . 

(1) F . Itoulin, Histoire naturelle et Souvenirs de voyage. 
Paris, 1SCC, p. 2«! et suiv. 
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LES 1 I Y R A C 1 D E S — UYRACES. 

Die KlippschHefei'. 

Dans les m o n l a g n e s déser tes et rocheuses de 

l'Afrique et de l 'Asie, on voit à cer ta ins endroi t s 

t o u t u n p e u p l e a n i m é . Des mammifè re s de la taille 

du lapin se chauffent au soleil sur u n b loc de 

r o c h e r ; l ' approche de l ' h o m m e les effraye, et , 

poussant u n cri c o m m e celui du s inge , ils glis

sent avec rap id i té le long des paro is rocheuses , 

d isparaissent dans u n t r o u , et de là r ega rden t , 

cu r i eux et inoffensifs, ce t te appar i t ion i naccou

t u m é e . Ce sont les damans, blaireaux des rochers, 
ou bassets des rochers, les p lus pet i t s de tous les 

p a c h y d e r m e s a c t u e l l e m e n t ex i s tan t s . 

C a r a c t è r e s . — P e u d ' a n i m a u x on t d o n n é , r e 

l a t ivement à leur c l a s sement , a u t a n t de difficul

tés aux na tu ra l i s t e s . On les r éun i t d 'abord aux 

r o n g e u r s , don t leurs h a h i t u d e s les r a p p r o c h e n t . 

Oken les r angea p a r m i les m a r s u p i a u x à côté du 

w o m b a t , a u q u e l ils r e s semblen t b e a u c o u p en 

effet, mais dont ils diffèrent, n o t a m m e n t par l 'ab

sence de bourse . Depuis Cuvier, on les place 

p a r m i les p a c h y d e r m e s . 

P o u r t rouve r l e u r r essemblance avec les a n i 

m a u x g igan tesques de ce t o r d r e , les é l éphan t s , 

les rh inocéros et les h i p p o p o t a m e s , il nous fau

dra i t cons idérer les espèces d i spa rues . Un an ima l 

de la taille du lapin, à poil m o u et fin, à pa t tes 

cour t e s , à incisives épaisses, à lèvre s u p é r i e u r e 

fendue, à q u e u e r é d u i t e à u n moignon caché 

sous les poi l s ; qu i a p o u r hab i t ude de glisser le 

long des roche r s c o m m e u n lézard, n ' a r ien de 

c o m m u n avec ces g rands m a m m i f è r e s te r res t res , 

qui n e para issent mouvoi r leur lourde masse que 

difficilement. Mais si l 'on veut bien cons idérer 

que les m a m m o u t h s et les rh inocé ros fossiles 

avaient aussi une molle toison, q u e les pa léo-

t h é r i u m s et les a n o p l o t h é r i u m s , qui é ta ient de 

vrais p a c h y d e r m e s , n 'avaient que la taille du l iè

vre ou du lapin, l 'on sera por té à donne r ra i 

son au grand na tura l i s te , q u e l q u e r épugnance 

que l 'on ai t à voir dans . ce pet i t an ima l un p r o 

che pa ren t des êtres les plus g igan tesques de la 

créa t ion . C'est su r tou t en examinan t la s t ruc tu r e 

des os que l 'on peu t se conva incre de l'affinité 

qu 'on t des an imaux c e p e n d a n t si d issemblables . 

L a famille des hyrac idés ne ren fe rme q u ' u n 

genre , et celui-ci p lus ieurs espèces t rès-voisines 

l 'une de l ' au t re . 

L E S D A M A N S — riYRAX. 

Die Klippdachse. 

C a r a c t è r e s . — Out re les carac tè res que nous 

avons r e c o n n u s à la famil le , les d a m a n s on t en

core pour a t t r ibu t s des oreil les a r rondies ; un pe

lage composé de soies et de d u v e t ; c inq doigts 

(mais le pouce é tan t r u d i m e n t a i r e et sans ongle) , 

aux m e m b r e s a n t é r i e u r s ; t rois s eu l emen t aux 

m e m b r e s pos t é r i eu r s . L e u r co lonne ve r tébra le 

est formée de 19 à 21 ver tèbres dorsales , 9 lom

bai res , 5 sacrées et 10 cauda les . Ils on t deux in

cisives t r i angula i res , f a ib lement r ecourbées , e t 

séparées par u n e l acune , et sep t mola i res , a l lant 

en a u g m e n t a n t d e vo lume d 'avant en a r r i è r e . 

Les incisives externes , et g é n é r a l e m e n t aussi la 

p r e m i è r e mola i re de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 

t o m b e n t r é g u l i è r e m e n t . 

Les d a m a n s sont des a n i m a u x c o n n u s depu i s 

les t emps les p lus r ecu lés . Il est fait men t ion 

dans la Bible de l 'espèce syr ienne , sous le n o m 

de saphan, q u e l 'on a t r adu i t par lapin. Il y est 

di t que les saphans hab i t en t en société, d e m e u 

r e n t dans les roche r s , sen t r e m a r q u a b l e s pa r 

leur faiblesse, à laquel le ils supp léen t par la ru se . 

« Les hau te s m o n t a g n e s sont le refuge des cha 

m o i s , e t l e s ravins 'celui des saphans .» «Nous s o m 

m e s peti ts su r la t e r r e e t plus p r u d e n t s que les 

sages, les s ap h an s , u n faible p e u p l e ; aussi il é ta 

blit sa d e m e u r e dans les r o c h e r s . » Moïse place le 

s aphan p a r m i les r u m i n a n t s à pied fourchu , que 

les Juifs ne p e u v e n t m a n g e r , et c 'est sans d o u t e 

la raison pour laquel le , encore a u j o u r d ' h u i , en 

Abyssinie, n i chré t iens n i m a h o m é t a n s ne m a n 

gen t la cha i r des d a m a n s . Dans l 'Arabie P é t r é e , 

par c o n t r e , les Bédouins ne voient r ien d ' i m p u r 

dans ce gibier et le poursu iven t avec a r d e u r . 

En Syrie on n o m m e les d a m a n s Khanen Israel au 
m o u t o n s des Israél i tes . On les conna î t en Arab ie 

sous le n o m de wabbr ; dans le Dongola sous celui 

de keka ou koko, et en Abyssinie d'aschkoko ; les 

moines grecs du Sinaï l ' appel len t chœrogryllon. 

L E D A M A S D ' A B Y S S I N I E — HYRJX J1IYSSÏN1CXJS. 

Dur Aschlwka, The K!ip Das ou Rock Rabbit. 

11 est à p e u près indifférent de déc r i r e l 'une ou 
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l ' au t re des espèces de d a m a n s ac tue l l emen t con

n u e s : elles on t toutes la m ê m e m a n i è r e de vivre. 

J 'a i choisi Yaschkoko ou askhoki, l 'espèce abyss i 

n i e n n e , pa r ce que , dans m o n de rn i e r voyage, j ' a i 

eu occasion de l 'observer pa r m o i - m ê m e ; la 

figure 313, que j ' e n d o n n e , a é té faite d ' après na

tu re et sur les l ieux m ê m e s . 

Beaucoup de na tura l i s tes ne le séparen t pas d u 

d a m a n du Cap (Hyrax capemis). J e connais t r o p 

peu ce dern ie r p o u r pouvoir me p r o n o n c e r . 

C a r a c t è r e s . — L 'aschkoko a environ 50 cen t , 

de long ; son poil est tin, m o u et épais ; le dos est 

gris b r u n , le ven t re de cou l eu r p lus c la i re . Les 

oreilles et la queue disparaissent p resque c o m 

p l è t emen t au mi l ieu de la f o u r r u r e ; les yeux 

sont foncés, g r a n d s , vifs, fo r tement b o m b é s ; 

l eu r expression a q u e l q u e chose de doux , de 

p r u d e n t et d'inoffensif. Le nez est n u , no i r et 

tou jours h u m i d e . Les doigts sont cou r t s , l a rges , 

enveloppés chacun dans u n sabot m i n c e , a r 

rondi , n o n sai l lant ; le doigt i n t e r n e des pieds de 

de r r i è r e por te seul un ongle obl ique et r e c o u r b é . 

On r e n c o n t r e diverses variat ions dans la c o u l e u r . 

Souvent le ven t re est b l anc j a u n â t r e sale ; u n e 

ra ie b l anche se t r o u v e en a v a n t d e s é p a u l e s ; une 

t ache de m ê m e cou leu r est sur le dos ; le m e n t o n 

est parfois b l anchâ t r e , e tc . Quelques soies sont 

grises ou no i r e s , et offrent un a n n e a u j a u n e au -

dessous de leur po in te noi re . Le duvet est gris 

j a u n â t r e ou roux . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le d a m a n 

d 'Àbyss in ie , c o m m e t o u s s e s c o n g é n è r e s , est un 

hab i t an t des m o n t a g n e s . P lus u n e pa ro i rocheuse 

est ravinée , p lus il y est abondan t . En t r ave r san t 

s i l enc ieusement les vallées, on voit ces a n i m a u x 

assis ou p lus souvent c o u c h é s au s o m m e t des 

r o c h e r s , se chauffant v o l u p t u e u s e m e n t a u so

leil. Un m o u v e m e n t p réc ip i t é , le m o i n d r e b ru i t 

les effraye ; tous se lèvent , cou ren t , s 'agi tent , et 

en u n ins t an t t ou t a d i sparu . On les r encon t r e 

parfois n o n l o i n des villages e t j u s q u e s auprès des 

hab i ta t ions ; là, ils n ' o n t nu l l e p e u r de l ' h o m m e ; 

on dirai t qu ' i l s savent qu ' i l s n 'on t r ien à c r a in 

d r e . Mais à la vue d 'un b l a n c , ou de q u e l q u ' u n 

vêtu à l ' eu ropéenne , ils se réfugient auss i tô t dans 

leurs t r o u s . Les ch iens e t les au t r e s a n i m a u x 

leur insp i ren t une bien plus g rande t e r r e u r . 

Môme q u a n d ils sont cachés dans l eu r s re t ra i t es , 

ils font en t end re u n cri par t i cu l ie r , p e r ç a n t et 

t r e m b l o t a n t , qui rappe l le b e a u c o u p celui des 

pet i t s s inges. Les Abyss ins savent q u e l ' ennemi 

le plus r edou tab l e de ces a n i m a u x , le léopard , 

r ô d e le long des r o c h e r s , quand , le soir ou la 

nu i t , les cris des aschkokos v iennent f rapper 

leurs orei l les . Dans t ou t e a u t r e c i rcons tance , on 

n e les e n t e n d j ama i s à cet te h e u r e . Les oiseaux 

aussi les effrayent. Une pie , une h i ronde l l e m ê m e 

peuvent les faire se sauver dans leurs r e t r a n c h e 

m e n t s . 

Il n ' e n est q u e plus s ingul ie r q u e ces a n i m a u x 

vivent en b o n n e h a r m o n i e avec des ê t res bien 

plus d a n g e r e u x . J e d o n n e ici u n e observation 

faite par Heug l in , et j ' a jou te q u e j ' a i eu main tes 

fois l 'occasion d 'en vérifier l ' exac t i tude . 

« Souven t , dit cet au t eu r , j ' a i vu sur les r o 

chers hab i tés par les d a m a n s , et pa ra i s san t avec 

eux dans les mei l l eurs t e r m e s , u n e mangous t e 

(Hrrpestcs zébra) et un lézard (Slellio cyanogaster). 
En a p p r o c h a n t d 'un de ces roche r s , ou aperçoi t 

d ' abord les gais d a m a n s , seuls ou r é u n i s à p lu

s ieurs , se chauffant au soleil , ou se g r a t t an t la 

b a r b e ; au mi l ieu d ' eux c o u r t u n e agi le m a n 

gous te , et u n lézard de p lus d 'un pied de long 

g r impe le long de la paroi r o c h e u s e . Le d a m a n , 

en sent inel le sur le point le plus élevé, avert i t toute 

la société de l ' approche de l ' e n n e m i ; son siffiet 

pe rçan t r e ten t i t , et en un ins tan t tous on t d isparu 

dans les fentes des r o c h e r s . Si l 'on e x a m i n e 

cel les-ci , on y t rouve les lézards et les d a m a n s 

cachés dans les endro i t s les plus profonds ; les 

m a n g o u s t e s , pa r con t r e , se t i e n n e n t sur la défen

sive, e t c h e r c h e n t souvent à m o r d r e les ch i ens . 

ce Se cacbe - t -on dans le vois inage, on ne t a rde 

pas à voir apparaîLre la tê te d ' un lézard ; il ne se 

sent pas e n c o r e bien assuré ; il glisse le long du 

roche r , levant le cou et la t ê t e ; b ien tô t d ' au t r e s 

le suivent , faisant de t emps à a u t r e e n t e n d r e u n 

petit cr i ronf lant . On voit enfin la tê te d ' u n e 

m a n g o u s t e , l ' an imal se glisse l e n t e m e n t e t p r u 

d e m m e n t hor s de son r e f u g e ; il flaire, se lève 

sur ses pa t t e s de de r r i è r e p o u r pouvoir mieux 

inspecter l 'hor izon. U n d a m a n le sui t , pu i s un 

second, mais tous ga rden t les yeux fixés vers 

l ' endro i t suspec t , e t ce n 'es t q u e q u a n d les 

lézards on t r e c o m m e n c é à chasser les insectes 

q u e tou t e la b a n d e oubl ie ses soucis et ses ter

reurs . » 

Les d a m a n s ne qu i t t en t l eurs rochers qu ' à 

c o n t r e - c œ u r . Lor squ ' i l s ont b r o u t é tou te l ' he rbe 

qui y c ro î t , ils d e s c e n d e n t vers les vallées, mais 

ils ont soin d 'é tabl i r des sent inel les su r toutes 

les h a u t e u r s avois inantes , e t au p r e m i e r s ignal , 

tous p r e n n e n t la fui te . 

Re l a t i vemen t à leurs a l lures et à l eu r t enue , 

les d a m a n s se m o n t r e n t b i en c o m m e les i n t e r 

média i res des p a c h y d e r m e s et des r o n g e u r s . E n 

p la ine , l eu r m a r c h e est l ou rde ; ils on t la d é m a r 

che ca lme des p a c h y d e r m e s , ou plutôt ils glis-
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sent sur la t e r r e , c o m m e s'ils c ra igna ien t d 'ê t re 

ape rçus . Us font que lques pas, puis ils s ' a r rê tent 

el r e g a r d e n t a u l o u r d 'eux, avant de con t inue r l eur 

B R E I T M . 

m a r c h e . Il en est tou t a u t r e m e n t q u a n d ils sont 

effrayés : on les Voit a lors faire de pet i t s bonds , 

cour i r à un roche r , et là , m o n t r e r toute l eur agi

l i — 1 9 2 
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liLé. Ils g r i m p e n t à mervei l le . Leu r s pieds sont 

a d m i r a b l e m e n t conformés dans ce bu t . La p lante 

en est mol le , ma i s r u g u e u s e : auss i peuven t - i l s 

progresser avec u n e sûre té incroyable ; ils me rap

pela ient les geckos . S'ils ne p e u v e n t , c o m m e ces 

rept i les , cour i r à la face infér ieure d ' u n e surface 

hor izon ta le , ils g r i m p e n t au mo ins avec la m ê m e 

agi l i té . Ils se m e u v e n t aussi fac i lement à leur aise 

sur u n e paroi p resque ver t icale ; ils la m o n t e n t , la 

descenden t la tôte la p r e m i è r e , et aussi a i sément 

qu ' i ls se p r o m è n e n t dans la plaine ; on di ra i t 

qu ' i ls sont r ée l l emen t collés au r o c h e r . Dans les 

fentes et les crevasses s u r t o u t , ils se t rouven t 

pa r fa i t emen t . Ils s'y a r r ê t en t , n ' i m p o r t e où, en 

a p p u y a n t le dos à u n e paroi , les pieds à u n e a u 

t re . Ils sont en out re des sau teurs agiles ; on les 

voit cour i r c o m m e des cha t s au b o r d de pen te s 

de 9 à 10 m è t r e s de h a u t e u r ; puis , après 

avoir p a r c o u r u ainsi les t rois qua r t s du c h e m i n , 

s 'é lancer e t r e t o m b e r su r un au t r e r o c h e r . Les 

dis lances qu ' i l s f ranchissent de la sor te , sont de 

3 à 5 m è t r e s . 

Us rappe l len t c o m p l è t e m e n t les m a r m o t t e s ou 

les sour is la ineuses . 

Dans t o u t l eur ê t re se révèlent leur d o u c e u r et 

l eur t imid i t é . Ce sont des a n i m a u x soc iab les ; 

j a m a i s on ne les voit isolés, et si ce cas se p r é 

sente , on peut, ê t re sûr que les au t r e s v iennen t 

s e u l e m e n t de qu i t t e r leur pos te . Us d e m e u r e n t 

fidèles à l eur hab i t a t . Un b loc de r o c h e r leur 

suffit; on les y voil t an tô t d 'un cô té , t an tô t de 

l ' au t re . P a r le beau t e m p s , ils s ' é tendent p a r e s 

s eusemen t à l ' endro i t qui leur convien t , les pa t tes 

de devan t r a m a s s é e s , celles de de r r i è re é ten

dues ; mais toujours que lques sent inel les m o n t e n l 

la ga rde . 

Les d a m a n s r e s semb len t à leurs giganLesques 

pa ren t s , en ce sens qu ' i ls ne m é p r i s e n t a u c u n e 

n o u r r i t u r e e t m a n g e n t d é m e s u r é m e n t . L e u r pa

trie est t e l l ement r i che en p lan tes , qu ' i l s ne souf

frent j ama i s de la faim. J e les vis souvent paî t re 

a u p ied des roche r s , e t t ou t à fait à la façon des 

r u m i n a n t s . Ils c o u p e n t les he rbes avec leurs i n 

cisives, e t m e u v e n t ensu i te l eu r s mâcho i r e s 

c o m m e le font les a n i m a u x qui r u m i n e n t . Quel

ques na tura l i s tes ont m ô m e c ru qu ' i ls ruminaienL 

rée l l emen t ; j ama i s , p o u r m o n c o m p t e , j e n e 

m ' en suis ape r çu . 

Us para i ssen t ne po in t bo i re , ou du moins ils 

boivent t r è s - p e u . P rès du village de Mensa, dans 

le pays des Bogos, il y a deux locali tés habi tées 

pa r les d a m a n s , lesquel les sont séparées de tou t 

cours d 'eau pa r des pla ines é tendues , que j a m a i s 

ces t imides a n i m a u x ne se h a s a r d e n t à f ranch i r . 

Lor sque j e les vis, c 'étai t encore p e n d a n t la 

saison des p luies , e t ils t rouva ien t de quo i bo i r e ; 

mais les ind igènes m ' a s su rè r en t q u e , m ô m e pen 

dan t la sécheresse , ils ne s 'é loignent po in t de 

leurs d e m e u r e s . Ils n 'y t r ouven t alors d ' au t r e eau 

que celle que fourni t la rosée ; eau , d 'a i l leurs , 

dont b e a u c o u p d ' a n i m a u x se c o n t e n t e n t . 

On croit g é n é r a l e m e n t q u e les d a m a n s on t un 

assez g rand n o m b r e de peti ts pa r por t ée , la fe

melle ayant six m a m e l o n s . Je m e t s cet te asser 

tion en dou te . Dans les compagn ie s n o m b r e u s e s 

que j e vis, les j e u n e s é ta ien t en si faible n o m b r e , 

qu ' i l a u r a i t fallu a d m e t t r e qu ' i l ne se t rouvai t que 

d e u x ou t rois femelles fécondes. J e n ' a i j a m a i s 

r e m a r q u é non p lus q u ' u n e femelle fût en tourée 

de p lus ieurs nour r i s sons . J e suis donc por té a 

croire qu ' i ls n ' on t q u ' u n pe t i t pa r p o r t é e ; ce 

n 'es t du res te là q u ' u n e suppos i t ion , les ind i 

gènes n ' ayan t p u m 'éc l a i r e r à ce sujet . 

C h a s s e . —• La chasse du d a m a n n ' e s t pas 

difficile, dans les endro i t s au mo ins où ces ani

m a u x t imides ne sont pas g r a n d e m e n t exposés 

aux pour su i t e s . Le chasseur peu t , d 'o rd ina i re , 

aba t t r e l 'une des sent ine l les . Après que lques 

coups , il est vrai , le t r o u p e a u est mis en fui te . 

Ces peti ts ôlres ont la vie t r è s - d u r e ; a lors m ô m e 

qu ' i ls sont g r i èvemen t blessés, ils peuvent e n 

core se réfugier dans une fente de r o c h e r et 

échappe r à tou te r e c h e r c h e . 

Ce n 'es t que dans l 'Arabie et au cap de Bonne-

Espé rance q u e l 'on p r e n d les d a m a n s vivants . 

Les Abyss ins n e les chassen t d ' a u c u n e façon. 

Dans la p resqu ' î l e d u Sinaï , les Bédouins c r e u 

sent u n e fosse, la r evê t en t de dal les un ies , et la 

r ecouvren t d 'une t r appe . Une b ranche de ta

mar i s sert d ' a p p â t ; dès qu 'e l l e est t o u c h é e , la 

t r appe j o u e , el le m a l h e u r e u x an ima l t o m b e dans 

u n e fosse, don t les paro is opposent à ses faibles 

ongles une rés i s tance invincible . C'est de cet te 

façon q u ' E b r e u b e r g , d u r a n t son séjour dans 

l 'Arabie P é t r é e , se p r o c u r a sept de ces a n i m a u x 

vivants . 

D 'après Kolbe , les Cafres p r e n n e n t les d a m a n s 

avec les m a i n s . L 'hô te de ce na tura l i s te avait u n 

esclave de neuf a n s , qui garda i t les best iaux, et 

s 'élevait parfois dans la m o n t a g n e . Souvent il en 

revena i t avec u n si g r a n d n o m b r e de ces a n i 

m a u x , qu' i l pouvai t à peine les por te r ; chacun 

étai t é t o n n é , ne pouvant s 'expl iquer c o m m e n t il 

avait pu a t t r ape r des êtres aussi agiles. 

Des pièges placés devant les fentes hab i t ées 

pa r les d a m a n s d o n n e n t aussi d 'excel lents r é 

su l t a t s . 

C a p t i v i t é . — Plus ieurs voyageurs par len t de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d a m a n s captifs ; on a p u en voir que lques -uns 

en E u r o p e . Le c o m t e Mellin c o m p a r e un d a m a n 

dressé à u n ours qu i aura i t la ta i l le d 'un lap in . 

Il le di t u n an ima l pa r fa i t emen t inoffensif, ne 

c h e r c h a n t son salut que dans la fuite, e t ne 

pouvant faire usage ni de ses den t s ni de ses 

ongles . Ce q u e j ' a i pu voir confirme e n t i è r e m e n t 

cet te asser t ion . E h r e n b e r g , pa r con t re , p ré tend 

que le wahbr m o r d for tement . Le d a m a n de 

Mellin m o r d i t souvent u n pet i t ch ien , mais 

sans lui faire du m a l . Lo r squ ' on le me t t a i t dans 

la cour , il se réfugiai t aussi tôt d a n s u n coin 

obscur , ou c h e r c h a i t à se cacher dans u n tas de 

p ier res . 11 se t ena i t de préférence à la fenêt re , 

m a l g r é de g rands inconvénien ts qu ' i l y t r o u v a i t ; 

il suffisait, en effet, du passage d 'une pie ou d 'un 

p igeon p o u r l'effrayer et le faire r en t r e r dans 

sa cage . J a m a i s il ne c h e r c h a à ronger ni les 

ba r r eaux de sa pr i son , ni le lien par lequel il é ta i t 

a t t aché . Souvent il sautai t sur la table , ma i s sans 

renverser a u c u n des objets qui s'y t rouva i en t . Il 

mangea i t volont iers du pa in , des frui ts , des ca

ro t t e s , des l égumes c rus ou cui ts ; il étai t t rès -

friand de noise t tes , s e u l e m e n t il fallait les lui 

ouvr i r . D 'une excessive p r o p r e t é , il déposai t tou

j o u r s ses o rdu res au m ê m e endro i t , et les e n 

fouissait à la m a n i è r e des cha ts . L o r s q u ' o n lui 

donnai t du sable , il s'y rou la i t , c o m m e le font 

les poules . T a n t q u ' o n le t ena i t à l ' a t tache , il 

étai t paresseux et d o r m e u r ; à pe ine l âché , il 

courai t dans la c h a m b r e , ma i s , de p ré fé rence , il 

se coucha i t sur le poê le . Il avait l 'ouïe t r è s -

fine ; il connaissai t la voix et le pas de ceux 

qu'i l affectionnait . Il r éponda i t pa r u n sifflement 

à l 'appel de son m a î t r e , a c c o u r a i t aup rès de lui 

e t se laissait p r e n d r e e t ca resser . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Bédou ins de 

l 'Arabie Pé t rée son t très-friands de la cha i r du 

d a m a n . Us dépècen t ces a n i m a u x su r p l ace , l eu r 

r empl i s sen t le corps de p lan tes a r o m a t i q u e s , 

p o u r pa r fumer la v iande et p o u r la p réserver de 

la décompos i t ion . 

Les hab i t an t s du Cap savent employe r ces ani

m a u x d ' une façon toute différente. E n c o r e a u 

j o u r d ' h u i , ils r amassen t les exc rémen t s et l ' u r ine 

de blaireau, c o m m e ils l ' appel len t , e t les font en

t r e r d a n s le c o m m e r c e sous l e n o n i à'hyraceum. 
E n E u r o p e m ê m e , il est e n c o r e des médec in s qu i 

emplo i en t cet te subs tance con t re les malad ies 

nerveuses . M a l h e u r e u s e m e n t , c o m m e p o u r beau

coup d ' au t res r e m è d e s a n i m a u x , son aefion est 

p u r e m e n t imag ina i r e . P o u r m o n t r e r quel le 

b r a n c h e de c o m m e r c e ce pour ra i t ê t re , j e dirai 

s eu l emen t q u e s u r tous les r oche r s du pays des 

Bogos, on pour ra i t en r amasse r a u t a n t que l 'on 

voudra i t . Grâce à leur g lou tonne r i e , les d a m a n s 

fournissent des quan t i t é s v r a i m e n t s u r p r e n a n t e s 

d ' exc rémen t s . Ou en voit des tas assez élevés s u r 

toutes les p ier res où se t i ennen t ces a n i m a u x ; et 

dans les crevasses des r o c h e r s , on en r e n c o n t r e 

à r e m u e r à la pe l le . 

LES SUIDES — SET1GERA. 

Die Bnrstunthierp., nu Sc/wueme, The Surines. 

C a r a c t è r e s . — Comparés aux lou rds et massiTs 

p a c h y d e r m e s , les suidés n o u s s emblen t encore 

des a n i m a u x é légants . Ils Ont le t r o n c c o m p r i m é 

l a t é ra l emen t , les j a m b e s minces et é lancées , les 

doigts disposés par pa i res ; les m é d i a n s , é tan t les 

plus g rands , a t t e ignen t le sol et po r t en t t ou t le 

poids du corps . L e u r tê te est p r e sque con ique , 

l eur m u s e a u obtus , l eu r q u e u e m i n c e , l ongue , 

en rou lée , l eu r corps couver t de soies. Ils on t les 

oreilles de g r a n d e u r m o y e n n e , o r d i n a i r e m e n t 

droi tes ; les yeux pet i ts et o b l i q u e m e n t fendus . 

La femelle a des m a m e l l e s vent ra les et t r è s -nom

breuses . 

Le sque le t te (fig. 346) est p lus ou moins forte

m e n t cha rpen t é . On y c o m p t e de 13 à 14 ve r t è 

bres dorsa les , de 5 à 6 lomba i res , de 4 â 6 sa

crées, et de (J à 20 cauda les . Le d i a p h r a g m e est 

inséré à la onz ième ver tèbre dorsa le . Les côtes 

sont étroi tes et a r rond i e s . 

Chez tous les su idés , il existe les t rois espèces 

de den ts à c h a q u e m â c h o i r e . Les incisives sont 

a u n o m b r e de 2 à 3 paires ; elles t o m b e n t p r e s 

que tou tes q u a n d l ' an imal vieil l i t . Les can ines 

sont souvent t rès-développées, et p r e n n e n t le 

n o m de bouto i r s ; elles sont t r i angu la i r e s , fortes, 

r e cou rbées en h a u t ; les in fé r ieures , h ien p lus 

fortes que les supé r i eu res , sont l ' a rme la plus 

te r r ib le de ces a n i m a u x . Les mola i re s sont c o m 

p r i m é e s , mu l t i t ube rcu l euse s et de n o m b r e va

r iab le . 

Les musc le s lab iaux , su r tou t ceux de la lèvre 

supé r i eu re , sont très-forts et p e r m e t t e n t à l ' an i 

mal de fouir la t e r r e avec son g ro in . Les suidés 

on t des g landes salivaires t rès-développées , l ' es-
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t o m a c a r rond i , le caecum t rès -grand , l ' intest in 

dix lois aussi long que le co rps . Quand l ' an imal 

est Lien nou r r i , il se dépose sous sa peau u n e 

couche de graisse, qu i peu t avoir p lus ieurs cen

t imèt res d ' épa isseur . 

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

hab i t en t toutes les pa r t i e s du m o n d e , la Nou

velle-Hollande exceptée . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . ;— Us se t i en 

nen t dans les g randes forêts h u m i d e s et m a r é 

cageuses de la p la ine et de la m o n t a g n e , dans les 

four rés , les bu issons , les prair ies à hau te s h e r b e s . 

T o u s r e c h e r c h e n t le voisinage de l 'eau ; ils se gî

t e n t dans les mara is , au bord des rivières et des 

l a c s ; se vau t r en t dans la vase, et se reposent soit 

dans la fange, soit dans l 'eau. Une espèce se ré

fugie dans des t r o u s , sous les rac ines des a rb res . 

Les suidés , sont p o u r la p lupa r t , des a n i m a u x 

soc iables ; mais r a r e m e n t ils se r éun i s sen t en 

t roupes b ien n o m b r e u s e s . Une espèce m ô m e 

vit par pa i res . 

Leu r s hab i tudes sont g é n é r a l e m e n t n o c t u r n e s ; 

m ê m e là où ils n ' o n t à c r a ind re a u c u n danger , 

ils ne v a g u e n t que la nu i t . Us n e sont point , il 

s'en faut , aussi lourds et aussi maladro i t s qu ' i l s 

le para i ssen t . Leu r s m o u v e m e n t s sont relat ive

m e n t fac i les ; l eur m a r c h e est assez aisée, l e u r 

course r ap ide . Tous n a g e n t t rès -b ien , mais pas 

longtemps ; u n e espèce, cependan t , va d 'une île à 
l ' au t re , à t ravers des bras de m e r . L e u r galop est 

u n e suite de bonds régul ie rs . 

De tous l eu r s sens , l 'ouïe et l ' odora t son t les 

m i e u x développés. L e u r s y e u x pet i ts e t s t u p i d e s n e 

para issent pas avoir une g r a n d e por t ée visuelle ; 

leur goû t et leur t o u c h e r s e m b l e n t assez ob tus . 

Tous sont p r u d e n t s , p lus ieurs m ô m e craintifs, 

i ls fu ient devan t le d a n g e r ; m a i s , q u a n d ils sont 

poursuivis , ils t i ennen t tête c o u r a g e u s e m e n t ; ils 

a t t a q u e n t m ê m e parfois l eur adversa i re , che r 

chen t à le renverse r , à le blesser à coups de bou

toir, et se servent de cet te a r m e ter r ib le avec 

au t an t d 'adresse q u e de force. Les mâ le s défen

den t l eu r femelle et leurs pe t i t s , e t se sacrifient 

pour eux . L e u r in te l l igence est b o r n é e ; ils ne 

sont pas suscept ib les d ' é d u c a t i o n ; leurs facul tés , 

d 'a i l leurs , n ' en font n u l l e m e n t des a n i m a u x 

agréables . 

La voix des suidés est u n g r o g n e m e n t pa r t i 

cu l i e r ; on ne peu t pas di re qu ' i l soi t h a r m o n i 

que , mais il est n é a n m o i n s l ' express ion d 'un 

grand c o n t e n t e m e n t . 

Les su idés sont omnivo re s , dans t o u t e l ' ac

cept ion du m o t . T o u t ce qui est m a n g e a b l e l eur 

est bon . Un pet i t n o m b r e se nour r i s sen t ex

clus ivement de végé taux , de rac ines , d 'herbes , 

de frui ts , de bu lbes , de c h a m p i g n o n s ; les au t r e s 

dévorent , en out re des insectes , des cheni l les , 

des mol lusques , des vers , des lézards, des sou

ris , des poissons m ê m e , et su r tou t des cha^ 

rognes . A u c u n ne peu t se passer d 'eau . L e u r 

voraci té est si c o n n u e , qu'i l est inu t i le d 'en 

par le r ; c 'est en elle que se r é s u m e n t toutes 
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leurs p ropr ié tés , leur m a l p r o p r e t é excep tée , qu i 

a valu aux races domes t i ques le mépr i s de 

l ' homme. 

Les suidés c o m p t e n t p a r m i les m a m m i f è r e s 

les p lus féconds : le n o m b r e de leurs pet i ts varie 

de un à v i n g t - q u a t r e . Dans peu d 'espèces , les fe

melles n 'ont que que lques peti ts à c h a q u e po r t ée . 

Ceux-ci sont des c réa tu re s c h a r m a n t e s , gaies, 

agiles, et bien p ropres à pla i re , si , à peine nés , ils 

n 'é ta ient déjà aussi ma lp rop re s que leurs paren t s . 

C h a s s e . — Les su idés sauvages causen t de 

grands dégâ ts a u x cul t iva teurs ; l eu r p résence 

est incompa t ib le avec le d é v e l o p p e m e n t de l'a

gr icu l ture . Aussi on t - i l s p resque d i sparu de l 'Eu

rope, et sont-ils ac t ivement chassés p a r t o u t où 

l ' homme a établ i sa d o m i n a t i o n . L e u r chasse 

passe pour u n des plaisirs les p lus nobles ; elle est 

t rès-a t t rayante , car l 'on a affaire à des a n i m a u x 

qui savent au besoin vendre c h è r e m e n t leur vie. 

Dans le Nord , l ' h o m m e est l ' ennemi le p lus 

redou tab le des suidés sauvages . Au sud dés t ro

p iques , les g r a n d s féliens e t les g rands ch iens 

les poursu iven t ac t ivemen t et en dé t ru i sen t un 

grand n o m b r e . Les r e n a r d s , les chats de pet i le 

taille, les oiseaux de pro ie , ne s ' a t l aquen t qu ' aux 

j eunes , et encore avec p r u d e n c e , car leur m è r e 

les défend v i g o u r e u s e m e n t . 

C a p t i ï ï t é . — P e u d 'ê t res sont aussi faciles à 

apprivoiser q u e les su idés ; mais peu , auss i , r e 

passent aussi fac i lement à l 'é tat sauvage . Un 

jeune sangl ier s 'habi tue r a p i d e m e n t à une 

étable sombre et sale ; un j e u n e po rc , qui es t 

mis en l ibe r té , ressemble au bou t de que lques 

années à u n sanglier ; il est m ê m e p lus m é c h a n t 

et p lus c o u r a g e u x . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les dégâts q u e c a u 

sent les espèces sauvages su rpassen t de b e a u 

coup l 'uti l i té q u ' o n t p o u r nous l e u r peau et leur 

chair ; mais les espèces qui vivent en capt ivi té , 

nous sont devenues ind ispensables , et sont comp

tées, avec raison, au n o m b r e des a n i m a u x domes 

tiques les plus e s l imés . 

L E S S A N G L I E R S OU C O C H O N S — SUS. 

Die Sehweine, The Swines. 

Tous les sangl iers se r e s semb len t beaucoup et 

par l eur conformat ion et pa r l eu rs m œ u r s . Les 

faibles différences qu' i ls p ré sen ten t rés ident dans 

leur s t ruc tu re p lus ou moins lourde , et dans la 

forme de leurs den ts , sur tout des mola i res . 

Quelques na tura l i s tes ont d i s t r ibué les san

gliers en p lus ieurs g roupes . Le p r e m i e r de ces 

groupes r e n f e r m e les sangl iers p r o p r e m e n t d i t s , 

dont les ca rac tè res géné raux sont t r op c o n n u s 

pour q u e nous ayons besoin de les ind ique r . Nous 

passerons donc i m m é d i a t e m e n t à l 'h is toire des 

espèces . 

1" Les sangliers proprement dits. 

L E S A N G L I E R O R D I N A I R E — SUS SCROFA. 

Dus Wildschwein, The wild Boar. 

C a r a c t è r e s . — Le sangl ier (Pl. XXXVI) est 

u n v igoureux an ima l , de p rè s de 2 m è t r e s de 

long , sans compte r la queue qu i m e s u r e plus de 

30 cent . ; il a 1 m è t r e de h a u t e u r a u gar ro t ; son 

poids , selon qu ' i l habi te tel ou tel c an ton , et selon 

la n o u r r i t u r e , varie en t r e 100 et 250 k i log ram

m e s . Les sangl iers des mara i s sont plus g rands 

q u e ceux des forêts sèches ; ceux des îles de la 

Médi te r ranée ne sont pas à c o m p a r e r à ceux 

d u c o n t i n e n t . 

Le sangl ier r essemble beaucoup à son d e s c e n 

dan t d o m e s t i q u e ; il a le corps p lus c o u r t , p lus 

r amassé ; les j a m b e s p lus for tes , la t ê t e p lus 

a l longée e t plus a iguë ; les orei l les p lus dro i tes , 

p lus longues , plus po in tues ; les bou to i r s p lus 

déve loppés . Sa cou leu r varie : elle est en g é n é 

ra l noi re ; les sangl iers gr i s , roux , b lancs ou ta

che t é s , sont r a r e s . Les j e u n e s sont gris r o u x , 

avec des ra ies j a u n â t r e s , dir igées d ' a r r i è re en 

avant , et qu i disparaissent dans le cours d u p r e 

m i e r moi s . Le corps es t r e c o u v e r t de soies l o n 

gues , ro ides , souven t divisées à l e u r po in te ; en t r e 

elles se t rouve u n duve l plus ou moins a b o n d a n t , 

suivant les saisons. Sous le cou, et au bas-

ven t re , les soies sont d i r igées en avant ; elles se 

d i r igen t en a r r i è re sur tou t le res te du co rps , et 

fo rmen t , sur le dos , une sor te de c r i n i è r e . Elles 

sont o r d i n a i r e m e n t noi res ou d 'un b r u n foncé ; 

leur pointe est j a u n â t r e , grise ou rousse , ce qui 

donne à la cou l eu r généra le une te in te u n peu 

plus c la i re . Les orei l les sont d ' un b r u n no i r ; la 

q u e u e , le gro in , la pa r t i e infér ieure des j a m 

bes et des sabots sont noi rs ; la cou leur des soies 

de la pa r t i e anLérieure de la face varie o rd ina i re 

m e n t . On rega rde g é n é r a l e m e n t les sangl iers 

roux , t a c h e t é s , ou mi-par t i e no i r s , mi -par t i e 

b l a n c s , c o m m e des descendan t s de cochons 

domes t iques q u ' o n a lâchés aut refois , p o u r a u g 

m e n t e r le n o m b r e de ce gibier . 

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

est le seul p a c h y d e r m e d ' E u r o p e . A la g rande 

jo ie des cu l t iva teu r s , au grand chagr in des chas

seurs , il est m e n a c é d 'une dispar i t ion p r o c h a i n e . 
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Autrefois il é ta i t t r è s - répandu ; m a i n t e n a n t on 

ne le t rouve plus q u e dans que lques par t ies de 

l ' E u r o p e . Il est encore t r è s - c o m m u n en Asie et 

dans le n o r d de l 'Afrique. Au nord , il ne dépasse 

pas le 55 = degré de l a t i tude . Il m a n q u e dans tous 

les pays qu i sont au n o r d des côtes de la Bal t i 

q u e : dans les uns , il a été dé t ru i t , il n'a j a m a i s 

existé dans les au t res . Les tenta t ives d ' acc l ima la -

Lion qu i y on t été faites depuis 1720 jusqu ' en 

1 7 5 1 , sous le r è g n e de F r é d é r i c I e r , n ' on t a m e n é 

a u c u n résu l ta t . En Al l emagne , sans t en i r c o m p t e 

de ceux qui vivent dans des parcs , on ne t rouve 

p lus de sangl iers q u e dans les m o n t a g n e s de la 

T h u r i n g e , dans la io rê t Noire et dans le Riesen-

geb i rge . 

Les sangliers sont p lus c o m m u n s en Po logne , 

en Galicie, en Hongr ie , dans le sud de la Russie , 

en Croat ie , en Grèce et en E s p a g n e . E n Asie , on 

les r e n c o n t r e depuis la zone t e m p é r é e de la Sibé

r ie et de la g r a n d e Ta r t a r i e , j u s q u ' à l 'Himalaya. 

D 'après p lus ieurs a u t e u r s , le sangl ier des Indes 

ne serai t n u l l e m e n t le m ô m e . L 'espèce est t r è s -

c o m m u n e dans le n o r d de l 'Afrique, à Maroc , 

à Alger, à T u n i s , en Egypte. 

« l u e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le Sanglier 

r e c h e r c h e les endro i t s h u m i d e s et m a r é c a g e u x , 
les forêts c o m m e les l i eux couver t s de h a u t s 
et épais roseaux . En E u r o p e , il préfère les g rands 
bo i s ; en Asie et en Afr ique, il se gîte au mi l i eu 
des mara i s ou des g randes forêts. Dans p lus ieurs 
locali tés d 'Egypte, les sangl iers h a b i t e n t t o u t e 
l ' année , sans j a m a i s les qu i t t e r , les p lanta t ions de 
cannes à sucre . Ils m a n g e n t les cannes , se v a u 
t r e n t dans l 'eau, e t s'y t rouvent si b ien qu 'on n e 
p e u t les en faire d é g u e r p i r . Dans le Delta, ils se 
l ogen t dans les endro i t s couver t s de h a u t e s 
he rbes et de roseaux , et dans t ou t e la Basse-
Egypte, ils f r équen ten t les buissons qui r e c o u 
vren t les d i g u e s . 

Dans les forêts , ils se chois issent d 'o rd ina i r e 
des fourrés à sol h u m i d e . Dans l ' Inde , ils h a b i 
t e n t des fourrés épais et bu i s sonneux , qu ' on ne 
p e u t leur faire a b a n d o n n e r . Là, le sangl ier se 
c reuse un t r o u assez g r a n d pour pouvoir s'y l o 
ger en en t ie r . Quand il le peut, il tapisse son 
bouge d e m o u s s e , d ' he rbes et de feuilles sèches , 
et s 'y fait u n e c o u c h e aussi douce q u e possible . 
T o u s les sangl iers d ' une b a n d e se vau t ren t dans 
le m ê m e bouge , la tê te t o u r n é e vers le cen t r e . 
E n hiver, les sangl iers se c o u c h e n t volont iers sur 
des a m a s de pail le e t de roseaux , et le chas
seur , en s ' approchan t , voit t o u t à coup un de ces 
am as se mouvoi r et se m é t a m o r p h o s e r en une 
bande de sangliers . L 'an imal r e tou rne c h a q u e j o u r 

à son b o u g e ; la b a n d e ent iè re n ' en occupe u n e 

s e u l e q u e l ' h iver .En été, les sangl iers ,à l ' except ion 

des vieux mâles qui on t des h a b i t u d e s sol i ta i res , 

c h a n g e n t de d e m e u r e et dev iennen t ainsi nuisi

bles . Les sangl iers sont g é n é r a l e m e n t sociables. 

J u s q u ' à l ' époque du ru t , les laies vivent avec les 

j e u n e s mâ le s . L e jou r , t o u t e la b a n d e est n o n 

c h a l a m m e n t é t e n d u e dans son b o u g e ; le soir , 

elle c h e r c h e sa n o u r r i t u r e . Les sangl iers r e s 

ten t d ' abord sous bois et dans les c l a i r i è r e s ; ils 

foui l lent le sol, ou c o u r e n t à un élang dans l e 

quel ils se vau t r en t . Ce ba in pa ra î t l eur ê l re n é 

cessa i re ; ils font souvent p lus ieurs l ieues p o u r 

pouvoi r le p r e n d r e . Ce n 'es t q u e q u a n d tou t est 

t ranqui l le qu ' i l s en t r en t dans les c h a m p s , et , 

u n e fois instal lés , ils ne les qu i l t en t pas facile

m e n t . Quand les blés c o m m e n c e n t à m û r i r , il 

est fort difficile de les en é lo igne r ; ils m a n g e n t 

encore moins qu ' i l s n e dé t ru i s en t sous leurs pas . 

Ils saccagen t souvent de g randes é t e n d u e s de 

t e r r a i n . Dans les forêts et dans les p ra i r i e s , ils 

c h e r c h e n t des truffes, des vers , des larves d ' in

sectes ; en a u t o m n e et en hiver , des g lands , des 

faînes, des no ise t tes , des châ ta ignes , des p o m m e s 

de t e r r e , des raves . Us m a n g e n t de tou t : des 

a n i m a u x m o r t s , et m ê m e les cadavres de leurs 

semblab les ; mais j a m a i s ils n ' a t t a q u e n t n i m a m 

mifères, ni o iseaux vivants p o u r les d é v o r e r . 

L e sanglier a beaucoup de points c o m m u n s 

avec le cochon d o m e s t i q u e , et l 'on peu t con 

c lu re de l ' un à l ' au t re . N a t u r e l l e m e n t , le san 

glier est u n ê t r e plus parfai t q u e son p a r e n t dé 

gradé pa r l 'esclavage. T o u s s e s m o u v e m e n t s sont 

r ap ides et i m p é t u e u x , q u o i q u ' u n peu l o u r d s et 

m a l a d r o i t s . Sa cour se est assez vive, e t il va o r 

d i n a i r e m e n t dro i t devant lui . La m a n i è r e dont il 

p é n è t r e dans u n four ré , d ' appa rence i m p r a t i 

cable , est s ingu l iè re . Sa t ê t e po in tue , son corps 

é t roi t pa ra i ssen t tou t à fait conformés pour lui 

p e r m e t t r e de se frayer u n passage dans des en 

droi ts où un a u t r e an ima l ne saurai t t rouver u n 

passage. Son groin t r ace la voie, le corps le 

sui t , et a insi il s 'avance c o m m e u n e flèche. J ' a i 

souvent vu, en Egypte , les sangl iers cour i r dans 

les roseaux des d igues et dans les planta t ions de 

cannes à s u c r e ; ils c i rcula ient dans les endro i t s 

les p lus épais , c o m m e s'ils y avaient t rouvé des 

rou tes l a r g e m e n t t racées . Les mara i s et les bras 

de m e r ne les a r r ê t e n t pa s ; ils les t raversent à la 

nage , et on a vu des cochons domes t iques passer 

d ' une île à u n e a u t r e . La s t ruc tu r e de ces ani

m a u x l eu r r e n d d 'a i l leurs la nage facile. L e u r 

corps en forme de poisson, l eu r épaisse couche 

de graisse, l eu r p e r m e t t e n t de se souten i r su r 
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l 'eau, et il ne leur faut q u e fa ib lement agi ter 

les j a m b e s p o u r pouvoir r a p i d e m e n t avancer . 

Tous les sangliers sont p r u d e n t s et vigilants, 

sans qu 'on puisse les t ra i te r de cra in t i fs ; car ils 

peuvent se fiera leur force et à leurs a rmes for

midables . Ils e n t e n d e n t et flairent t r è s -b ien , 

mais voient m a l , c o m m e on a souvent occasion 

de le constater à la chasse . A u c u n au t r e gibier ne 

vient c o m m e lui sur le chas seu r , q u a n d celui -c i 

se t ient t r anqu i l l e et sous le ven t , et a u c u n au t r e 

animal ne se laisse a p p r o c h e r d 'aussi p rè s . Sou

vent , en E g y p t e , q u a n d j e chassais les oiseaux 

d 'eau, je suis arr ivé j u s q u ' à cinq pas d 'un san 

glier, sans qu' i l pa rû t s 'apercevoir de m o n a p 

proche ; c 'é ta i t t rop t a rd p o u r son salut , car là 

où la chasse est l ibre , q u a n d on voit devant soi 

un beau et fort sangl ier , on ne résis te point à la 

tentat ion d 'cssayer-la jus tesse de sa ca rab ine . 

On n e p e u t pas d i re q u e le sanglier ai l u n 

goût dépravé , car lorsqu ' i l a de la n o u r r i t u r e en 

abondance , il sait tou jours chois i r les mei l l eurs 

morceaux . On ne peut non p lus lui refuser le tact . 

Son in te l l igence est mo ins b o r n é e qu 'on ne 

l ' admet g é n é r a l e m e n t . En s o m m e , le sangl ier est 

doux; mais ha rce l é par le ch ien , son ennemi le 

plus a c h a r n é , il t i en t tête e t c h e r c h e â d o n n e r des 

coups de hou to i r . Quant à l ' h o m m e , il faut éga* 

l ement qu ' i l so i t p rovoqué p o u r l ' a t t aquer . Ainsi , 

il ne fait r ien à l ' h o m m e ; il n e s ' inquiè te nu l l e 

ment d ' une pe r sonne qui passe t r a n q u i l l e m e n t , 

et ne p rend m ê m e pas la fuite. Mais l 'excite-t-on, 

il devient fur ieux, et se p réc ip i t e en aveugle sur 

l 'assaillant. Die t r ich de Wincke l l r acon te que , 

dans sa j eunesse , il fut un j o u r forcé de pousser 

son cheval à toute vitesse p o u r se sous t ra i re à la 

fureur d 'un sangl ie r , a u q u e l , en passant , il 

avait l ancé un coup de fouet . 

it Le chas seu r , di t - i l , doit se teni r en garde 

d'un sanglier blessé. Il fond sur lui avec u n e vi

tesse s u r p r e n a n t e . Ses bouto i r s font des blessures 

d a n g e r e u s e s ; mais r a r e m e n t il s ' a r rê te , et plus 

r a remen t encore il rev ient sur ses pas . Si l 'on n e 

perd pas la t ê t e , il faut laisser le sanglier arr iver 

tout près de soi, pu is se réfugier de r r i è re u n 

a rbre , ou s e u l e m e n t faire u n saut de cô t é ; le 

sanglier, n ' é t an t pas habi le à se r e tou rne r , passe 

outre . Si l 'on ne peu t se sauver ainsi , il ne res te 

plus qu'à se j e t e r par t e r r e , l ' animal ne pouvant 

frapper que de bas en hau t , et n u l l e m e n t de hau t 

en bas. » 

La laie en t re moins vite en fureur que le mâ le ; 

mais elle n ' e s t p a s moins courageuse que lui . Elle 

fait des b lessures moins dangereuses , et cepen

dant elle est p lus ter r ib le , en ce qu 'e l le s ' a r rê te 

devant l 'objet de sa co lère , le foule aux pieds, le 

mord et lui enlève ainsi des m o r c e a u x de cha i r . 

On ne peu t , en présence d 'une laie, se j e t e r à 

te r re , et si le chasseur n ' a pas d ' a r m e à feu, il 

ne lui res te qu ' à t i rer son cou teau de chasse , et à 

se "confier dans sa force et son adresse . Les j eunes 

sangl ie rs , les marcassins d ' un an eux-mêmes , lors

qu ' i ls sont acculés , a t t a q u e n t parfois l ' h o m m e , 

mais sans pouvoir le m o r d r e b e a u c o u p . 

A voir les bou to i r s d u sangl ier , on j u g e que 

cet te a r m e est t e r r ib le . Les mâles se dist in

guent des laies en ce qu ' i l s sont m i e u x a r m é s . 

A deux ans , ces den t s a p p a r a i s s e n t ; à t rois ans , 

celles de la m â c h o i r e infér ieure p r e n n e n t u n 

plus g r a n d déve loppemen t , se d i r igen t en h a u t , 

et se r e c o u r b e n t l é g è r e m e n t . Les supé r i eu res se 

r e c o u r b e n t de m ê m e en h a u t , en s ' écar tan t de 

la m â c h o i r e , mais elles n 'on t pas la moi t i é de la 

l o n g u e u r des infér ieures . Les bou to i r s sont d 'un 

b lanc br i l lant , a igus et po in tus , et le dev iennen t 

tou jours plus pa r le f ro t t ement . P lus l ' an imal 

est âgé, p lus l eur c o u r b u r e est p r o n o n c é e , p lus 

aussi ils dev iennen t forts et longs . Chez le vieux 

sangl ier , le bou to i r i n fé r i eu r se r ecou rban t pres

q u e par -dessus le g ro in , il ne lui res te p lus q u e 

le b o u t o i r supé r i eu r p o u r c o m b a t t r e . Les b les 

sures faites pa r ces a r m e s sont t r è s - d a n g e r e u s e s ; 

elles sont mor t e l l e s , quand u n o rgane noble est 

a t t e in t . Le sangl ier les enfonce dans les j a m b e s 

ou le ven t re de son adversa i re , pu i s , r e levan t la 

t ê te e t la r enve r san t en a r r i è re , il fait d ' un coup 

u n e plaie profonde e t é t e n d u e ; il pe rce tous les 

musc les de la cuisse j u s q u ' à l'os ou découd les 

parois abdomina les et déch i re les in tes t ins . 

De forts sangl iers a t t a q u e n t des a n i m a u x 

b e a u c o u p plus grands qu ' eux ; ils p e u v e n t o u 

vrir à u n cheval le ven t re et la po i t r ine . Ceux 

de six et de sept ans son t p lu s d a n g e r e u x que 

ceux d ' un âge plus avancé , don t lesboufoi rs sont 

fo r tement r ecourbés en d e d a n s . 

E n cas de d a n g e r , les sangl iers se p r ê t e n t 

un m u t u e l appu i ; la m è r e s u r t o u t défend ses 

peti ts avec cou rage . Une laie qui a de j e u n e s 

marcass ins est u n a n i m a l des plus redoutab les ; 

l o r squ 'on lui a enlevé son pe t i t , elle ne cesse la 

pour su i t e que q u a n d elle a p u le r e p r e n d r e . 

La voix du sangl ier ressemble t o u t à fait à 

celle d u cochon d o m e s t i q u e . Quand il m a r c h e 

t r a n q u i l l e m e n t , il fait e n t e n d r e u n g r o g n e m e n t 

qui m a r q u e sa sat isfact ion. 

Les laies et les marcass ins , q u a n d ils souffrent, 

poussent des cris de dou leur . Le m â l e , pa r con

t r e , r es te s i lenc ieux, q u e l q u e blessure qu ' i l ait 

reçue . Sa voix est p lus sou rde q u e celle de la 
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la ie , et consiste parfois en u n m u g i s s e m e n t : on 

l ' en tend su r tou t q u a n d l ' an imal sent u n d a n g e r . 

La saison du r u t c o m m e n c e à la fin de n o 

v e m b r e , et du re de qua t r e .à c inq , et p e u t - ê t r e 

six semaines . Les laies qui sont en r u t et m e t t e n t 

bas deux fois l ' an , p rov iennen t sans doute de 

cochons domes t iques r edevenus l ibres ; celles qu i 

sont r ée l l emen t d 'or ig ine sauvage, n e sont en r u t 

q u ' u n e fois par a n . Les j e u n e s p e u v e n t se r e p r o 

du i r e à dix-huit o u dix-neuf moi s . A l ' app roche 

d e l à saison des a m o u r s , les sol i taires se j o i g n e n t 

aux t r o u p e a u x , en chassent les mâ les les plus 

faibles, et c o u r e n t avec les la ies . Les mâles de 

m ê m e force se l ivrent des c o m b a t s longs et 

a c h a r n é s ; r a r e m e n t ils se p o r t e n t des coups 

m o r t e l s ; ils se frappent sur les bou to i r s ou sous 

le ven t r e . Lorsque les deux c o m b a t t a n t s sont 

de m ê m e force, l ' issue de la lu t te res te indéc ise , 

e t ils finissent pa r se suppor te r l 'un l ' au t r e . 

Dix-hui t ou vingt semaines ap rès l ' accoup le 

m e n t , la laie m e t bas , la j e u n e de qua t r e à six, 

la vieille de onze à douze marcass ins . Elle s 'est 

p r épa rée dans u n fourré sol i ta ire u n e c o u c h e 

recouver t e de m o u s s e , de feuilles et d 'a igui l les 

de sapin ; elle y res te cachée p e n d a n t qu inze 

j o u r s avec sa j e u n e p r o g é n i t u r e , qu 'e l le ne qui t te 

que j u s t e le t e m p s qu ' i l faut p o u r m a n g e r . Bien

tô t , elle l ' e m m è n e avec e l le , et souvent p lus ieurs 

laies se r e n c o n t r e n t e t survei l lent en c o m m u n 

leurs marcass ins . L ' u n e d'elles v ient -e l le à pé r i r , 

les au t res se c h a r g e n t des o r p h e l i n s . 

Une b a n d e de ces pet i ts a n i m a u x offre u n in 

t é res san t spec tac le . Les marcass ins sont des 

c réa tu res c h a r m a n t e s : l eu r pe lage l âche té est 

t rès - jo l i ; l e u r gentil lesse, l eu r vivacité cont ras 

t en t v ivement avec la paresse et la lourdeur de 

leurs pa ren t s . Les laies m a r c h e n t en avant , s é 

r ieuses ; de r r i è r e elles, cou ren t les pet i ts , c r ian t , 

g rognan t , se d i spe r san t , se réun i ssan t , s ' a r rê tan t , 

faisant q u e l q u e l ou rde cu lbu te , ou e n t o u r a n t l eur 

m è r e , la forçant à s 'a r rê ter , lui d e m a n d a n t à 

t e te r . C'est là l eur m a n è g e de tou te la n u i t ; e t 

le j o u r , ce t t e b a n d e t u r b u l e n t e peu t à pe ine 

res te r t r anqu i l l e dans le bouge , elle est con t i 

n u e l l e m e n t en m o u v e m e n t . 

« Rien, d i t W i n c k e l l , ne surpasse le cou rage 

e t la ha rd iesse avec laquel le la laie défend ses 

pet i t s ou ceux qu ' e l l e a adop tés . Au p r e m i e r cri 

d ' un marcas s in , elle arr ive , mépr i san t le d a n g e r , 

et fond sur l ' ag resseur ,que l qu' i l soit. Un h o m m e , 

dans une p r o m e n a d e à cheval , r e n c o n t r a de pe 

tits marcass ins et voulu t en enlever un . A pe ine 

celui-ci avait- i l poussé u n gémissemen t q u e la 

m è r e ar r ive , poursu i t le ravisseur , s 'élance sur 

le cheval et c h e r c h e à le m o r d r e au pied ; 

l ' h o m m e , p o u r en finir, lui ayant lancé son pet i t , 

elle le pr i t s o i g n e u s e m e n t dans sa b o u c h e , et r e 

joigni t avec lui sa famille. » 

On es t ime à v ingt ou t r e n t e ans l 'âge auque l 

peu t a t t e i nd re u n sanglier . Le cochon domes t i 

que ne vit pas aussi l ong t emps ; la cap t iv i té , le 

m a n q u e de n o u r r i t u r e convenable a b r è g e n t n o 

t a b l e m e n t sa vie. Les sangl ie rs n e sont pas ex

posés à un g r a n d n o m b r e de ma lad ie s . Des froids 

excessifs, u n e ne ige épaisse qu i les e m p ê c h e de 

t rouver l eu r n o u r r i t u r e , ou q u i , lorsqu 'e l le est 

r evê tue d ' u n e couche de glace, l eur blesse les 

pa t tes , causen t la m o r t d 'un assez g rand n o m b r e . 

Dans nos con t rées , leurs e n n e m i s sont le l oup , 

le lynx, et m ê m e le r ena rd , qui se hasarde pa r 

fois à enlever u n j eune marcas s in . Dans le Sud, 

ils son t souven t la v ic t ime des grands fél iens. 

C h a s s e . •— Mais c'est l ' h o m m e qui reste t o u 

jou r s leur adversa i re le plus d a n g e r e u x . De tou t 

t e m p s , la chasse d u sangl ier a été regardée c o m m e 

u n noble plais i r , et enco re au jourd 'hu i le chas

seu r y expose parfois sa vie. 

Chez n o u s , m a i n t e n a n t , cet te chasse n 'est p lus , 

à vrai d i r e , q u ' u n j e u : elle n ' e s t p lus un comba t 

con t r e un an ima l fur ieux et dange reux . Les 

hau t s pe r sonnages ne peuven t plus exposer aussi 

à la légère la vie de l eu r s vassaux. Ils se m e t t e n t 

en sû re té pour t i r e r les sangl iers q u ' o n leur r a 

ba t , et laissent n o b l e m e n t tous les dange r s à 

leurs p i q u e u r s et à leurs t r a q u e u r s . II n ' e s t plus 

ques t ion de lu t te cheva le resque en t r e le c h a s 

seur e t son gibier . C'est au p lus si q u e l q u e s 

ch iens ou u n m a l h e u r e u x paysan sont blessés . 

Quand l 'a rbalè te et l 'épieu é ta ient lesseules a rmes 

employées à la chasse du sangl ie r , il en étai t 

a u t r e m e n t . L 'ép ieu consis ta i t en u n e p ique à 

fer l a rge , à doub le t r anchan t , et m u n i e d 'un c ro 

che t . On se m e t t a i t avec cet te a r m e en face de 

l ' an imal : d ' u n e ma in on la ma in t ena i t solide

m e n t con t re le corps , de l ' au t re on lu i donnai t 

la d i rec t ion voulue , et dans sa course fur ibonde 

l ' an imal venai t s'y enfer re r . On la di r igeai t de 

façon qu 'e l l e frappât le sangl ier au-dessus du 

s t e r n u m et lui pe rçâ t le c œ u r . P o u r les san

gliers de m o y e n n e tai l le , on employa i t le cou

t eau de c h a s s e ; le chasseur affermi sur sa j a m b e 

g a u c h e fléchissait un peu le genou d ro i t , et y 

appuya i t la po ignée de son c o u t e a u qu' i l tenai t 

de la m a i n droi te ; le sangl ier se préc ip i ta i t dans 

sa fu reu r aveugle sur cet te a r m e m e u r t r i è r e . 

Il va de soi q u e cet te chasse , qu i n 'es t p lus en 

usage en E u r o p e , exigeait a u t a n t de courage q u e 

d ' adresse pour que le chasseu r en sort î t sain et 
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Fig. 347. Le Sanglier à oreilles en pinceau. 
P a n » , B a i l l i è r e c ! F i l s , é<iil. 

sauf. Celle que l 'on p ra t ique encore à peu près 

dans tout l e S u d Ia rappe l l e un peu . Les Bédou ins 

du Saha ra et les Ind iens chassent à cheval et pe r 

cent le sangl ier de leurs lances . S'ils ont m a n q u é 

leur coup, ils é c h a p p e n t grâce à leur bonne m o n 

ture , mais à l ' ins tant ils r ev i ennen t à la charge et 

frappent l ' an imal de nouveau , j u s q u ' à ce qu ' i l 

meure . En Egyp te , nous chassions le sanglier , 

armés de carab ines et de cou teaux de chasse .Dans 

les cannes à sucre il ne fallait pas songer à le 

poursu ivre ; nous n 'aur ions p u en faire sort ir le 

gibier, sans dé t ru i re tou te la p lan ta t ion . Nous 

cherchions , à cet effet, des endro i t s p lus favora

bles, et g râce à l ' abondance de ces an imaux , 

nous- avions la cer t i tude d 'ê t re payés de nos 

peines. Une après-midi , en m e p r o m e n a n t s imple

ment p a r m i les roseaux, sans t r a q u e u r s , j e tua i 

cinq sangliers , et une au t re fois t rois , dans une 

chasse à t r a q u e , au mi l ieu des prai r ies du Delta. 

Dans^ces c i rcons tances , il s 'agissait pour nous de 

bien viser ; si nous n 'avions fait que les blesser, ces 

animaux se seraient précipi tés sur nous avec r age , 

cl ils étaient assez forts p o u r nous faire chè remen t 

payer nos a t t aques . Cependant j ama i s nous n ' en 

CREEM 

ar r ivâmes à faire usage du cou teau . Les sangliers 

é ta ient d 'o rd ina i re à si pet i te dis tance, qu ' i l étai t 

difficile de les m a n q u e r . Une seule fois, un de mes 

c o m p a g n o n s en blessa un l é g è r e m e n t : la chose 

allait devenir sér ieuse , si je n 'avais envoyé u n e 

balle m e u r t r i è r e à l ' animal avant qu ' i l eû t a t te in t 

m o n ami . 

Le sanglier se défend v igou reusemen t con t re 

les chiens . On se servait autrefois, p o u r lui faire 

la chasse , de ch iens spéciaux (1) forts, c o u r a g e u x , 

rap ides . Les uns levaient le sangl ier , les au t re s 

le coiffaient. Avant qu ' i l s eussent pu saisir l eur 

e n n e m i aux oreil les, p lus d ' un étai t blessé, avait 

le ven t r e décousu . Des deux côtés , on déployait 

la m ô m e valeur , mais sous les coups de h u i t ou 

neuf ch iens , le sangl ier devait f inalement suc 

comber . Il che rcha i t à se couvrir les derr ières ; il 

s 'acculait à u n t r o n c d ' a r b r e , à un bu isson , et 

frappait à d ro i te e t à gauche . Les p remie r s as

saillants é ta ient les plus m e u r t r i s . Mais u n e fois 

que l 'un avait m o r d u , il ne lâchai t p lus , et se 

laissait p lu tô t t r a î n e r p lus ieurs cen ta ines de pas . 

(1) Voyez t. I, p. 4 - U ) . 
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Le sanglier é tai t ainsi ma in t enu j u s q u ' à l 'arr ivée 

du chasseur . 

l ' s n g c s e t p r o d u i t s . — La cha i r du sangl ier 

est es t imée à jus te t i t re . Elle a la succu lence d e 

la viande de cochon et le goût du gibier. Les 

marcass ins su r tou t sont excel lents . La h u r e et 

les gigots sont pa r t i cu l i è r emen t r e c h e r c h é s . Les 

saucisses faites avec de la cha i r de sangl ier sont 

excel lentes . Au bord des lacs d 'Egypte , où ces 

a n i m a u x sont t r è s - n o m b r e u x , des b o u c h e r s eu

ropéens sont occupés du ran t des mois ent iers à 

chasser ce gibier, i m p u r aux yeux des m a h o m é -

t a n s , et ils en font des saucisses qu ' i l s venden t 

avec u n beau bénéfice. P e n d a n t la saison d u 

r u t , la viande du mâle n 'es t pas m a n g e a b l e . 

L a p e a u et les soies du sanglier t rouvent aussi 

l eu r emplo i . Mais, q u e l q u e g rande q u e soit l 'ut i

lité de cet an ima l , elle n ' éga le j ama i s les dégâts 

qu ' i l cause . 

Nous par le rons ici des diverses espèces q u e 
l'on r ega rde c o m m e les souches d u cochon d o 
m e s t i q u e . Ces espèces sont lesanglier du Japon, 
le sanglier de l'Inde, le sanglier des Papous, le 
sanglier à oreilles en pinceau, le sanglier à masque, 
le sanglier des buissons. 

L E S A N G L I E R D U J A P O N — SUS LEUCOMASTIX-

Das japanische ou weissbàrtige Schwein. 

C a r a c t è r e s . — Le sanglier du J a p o n , que l 'on 

n o m m e aussi sanglier à barbe blanche, est t r è s -
voisin du sanglier o rd ina i re , don t il diffère par 
la taille p lus q u e par le poil et la cou leur . Il a le 
t ronc cour t , la tê te a l longée , les orei l les pe t i tes , 
fo r t emen t poi lues. Il est b r u n foncé, avec le 
r e n t r e b lanc . Une ra ie claire pa r t de l 'angle de 
la b o u c h e et va le long des joues . 

C'est p robab l emen t l 'espèce- souche de la pet i te 
race domes t ique que l 'on conna î t sous le n o m de 
porc ou cochon chinois. 

L E S A N G L I E R D E L ' I N D E — SUS CRISTATUS . 

Das indische Schwein, The wild Boar of India. 

C a r a c t è r e s . — Le sanglier de l ' Inde est plus 
pe t i t q u e no t re cochon domes t i que . Il a le corps 
couve r t de soies éparses , le ven t r e et un grand 
espace der r iè re les oreilles n u s . Les poils de la 
par t i e pos t é r i eu re des joues forment u n e sor te 
de b a r b e ; ceux d u front et de la n u q u e s imulen t 
u n e espèce de c r in iè re . La p lupa r t des soies sont 
no i res , avec la po in te d ' un b r u n j a u n â t r e ; ce 
qui produi t u n e robe d 'un b r u n j a u n e clair, t a 
che tée de noir . Les p ieds et le m u s e a u sont d 'un 
b r u n clair ; le ventre est d 'un blanc sale. 

L E S A N G L I E R D E S P A P O U S — SUS PAPUENS1S 

Das Papussc.hwein. 

C a r a c t è r e s . — Le sangl ier des Papous est de 

tous le plus é légant . Il a 1 m è t r e à peine de long , 

et de 50 à 54 cent , de h a u t . Ses j a m b e s sont 

basses, ses oreilles r u g u e u s e s en a r r i è r e , ses joues 

et son vent re p resque n u s . Sa p e a u est cou

verte de poils fins et peu touffus. Il a le museau 

noir , le dos noir e t roux, les m e m b r e s d 'un 

b r u n foncé , les joues , la gorge et le vent re 

b l a n c s , les yeux en tou ré s d 'un cerc le noi r . Les 

j eu n es sont d 'un b r u n foncé, avec deux à cinq 

.•aies longi tud ina les d 'un b r u n c la i r . Le mâle 

n 'a pas de bou to i r s . 

Tel les sont les t ro i s espèces-souches q u e l 'on 

r e n c o n t r e dans les con t rées as ia t iques , qu 'el les 

h a b i t e n t à l 'é tat sauvage, aussi b ien qu ' à l 'état 

d o m e s t i q u e . 

L E S A N G L I E R X O R E I L L E S E N P I N C E A U 

SUS (CHOFAIUPOT AMUS) PENICILEATUS. 

Das pinselohrige Schwein, The Bosch Vark. 

C a r a c t è r e s . — Le sanglier à oreilles en p in 
ceau (fig. 347) est u n bel an imal , un peu plus 
pet i t que le s ang l i e r ; il a i e dos couver t de poils 
lins et é g a u x ; ceux des flancs et du vent re sont 
longs et u n peu c r é p u s ; la face et les m e m b r e ; 
s o n t p r e s q u e n u s ; cependan t u n e belle b a r b e p e n d 
des deux côtés des j o u e s , et un p inceau de poils 
o r n e les oreilles et le b o u t de la queue . Le dos 
est r oux - j aune foncé ; la face, les m e m b r e s e t la 
q u e u e sont gris-noir f o n c é ; le s a c r u m por te 
une ra ie b l a n c h e ; les p inceaux des orei l les sont 
blancs , et u n cercle j a u n â t r e e n t o u r e les yeux. 

L E S A N G L I E R D E S B U I S S O N S 

SUS [CIIOEIIO POT AMUS) AFItICANUS. 

Dos Busehsehwein. 

C a r a c t è r e s . — Le sangl ier des buissons est 

recouver t de poils à peu près égaux ; ceux de la 
n u q u e forment une cr in iè re couchée ; ceux des 
joues , u n e ba rbe assez forte. Le corps est gris 
b r u n , t i r an t sur le r o u x ; la face est d 'un gris 
fauve; la ba rbe et la cr in iè re sont gris b l anchâ
t re ; u n cercle noi r en toure les yeux, et u n e raie 
no i re m a r q u e les j o u e s ; les oreilles e t les pattes 
sont d ' un b r u n noir foncé. 

Que lques na tura l i s tes n e veu len t voir dans 
ceLte espèce q u ' u n e variété de la p r é c é d e n t e ; 
ma i s depuis qu ' on a pu observer vivants , à côté 
l 'un de l ' au t re , ces deux an imaux dans les j a r -
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Fig. 318. Le Sanglier à masque. 

clins zoologiques d 'Angle ter re , cet te opinion n'est 

plus sou lenab le . 

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

pèces, encore peu connues , hab i t en t le sud et 

l'ouest de l 'Afrique. 

L E S A N G L I E R A M A S Q U E — SUS LARVATUS. 

Das Maskenschwein. 

C a r a c t è r e s . — Le sangl ier à masque ( f i g . 348), 

d'après P . Gervais, s 'éloigne assez peu de l 'es

pèce eu ropéenne pa r son apparence ex té r i eure , 

mais il por te sur la face, auprès des canines s u - ! 

pér ieures , un gros tube rcu le n u e t v e r r u q u e u x ; 

ses canines ou défenses ont aussi u n e forme u n 

peu différente, et sa dern iè re pa i re de molaires 

supérieure et infér ieure est p lus cour t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e , — « On le dit de I 

la côte or ienta le d 'Afrique el de Madagascar , 

mais il est dou teux qu ' i l vive dans cet te î le. Les 

sangliers à m a s q u e qu 'on y signale , si rée l lement 

ils y existent , ne sont t r è s -p robab lemen t que des 

individus africains que les relat ions c o m m e r c i a 

les au ron t t ranspor tés dans la g r a n d e île à la

quelle on les a a t t r ibués à tort . » 

2° Les cochons domestiques. 

Dus Hausschwein. 

Toutes les espèces que nous venons de passer 

en revue vivent en l iber té , à la façon du sanglier 

o r d i n a i r e ; tou tes se la issent fac i lement apprivoi

ser, et depuis les t emps les plus a n c i e n s , elles 

ont pr is r a n g p a r m i les a n i m a u x domes t iques . 

Il n ' e s t pas dou teux , cependan t , qu 'el les n ' a ien t 

exercé u n e influence di recte sur la p roduc t ion 

des diverses races qu i sont soumises à l ' h o m m e . 

On n 'es t pas arrivé jusqu ' i c i à conna î t re complè 

t e m e n t les cochons domes t iques , les races qui 

les r ep résen ten t n ' ayan t pas é té é tud iées à fond. 

De nos j o u r s , les cochons domes t iques sont ré 

pandus su r la plus g r a n d e é t endue de la surface 

du globe. On en rencon t r e aussi loin vers le Nord 

que s 'étend l ' agr icul ture . Dans le Sud , ils vivent 

géné ra lemen t en plein air. Us se plaisent sur tou t 

dans les endro i t s marécageux , et dégénè ren t j u s 

qu ' à un certain poin t sur les hau t s p la teaux. P lus 

ils s 'é lèvent , plus ils p r ennen t le carac tère des 

an imaux des monLagnes. Leur corps devient plus 

pet i t , plus ramassé ; leur tôle est plus cour te et 

moins po in tue ; l eur front, p lus large . Leur cou 
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se r a ccou rc i t et a u g m e n t e d ' épa isseur , l ' a r r iè re-
t ra in s ' a r rondi t , les pat tes deviennent plus fortes. 
E n m ô m e t e m p s , la p r o d u c t i o n de graisse d i 
m i n u e ; ils sont mo ins f éconds ; mais l eur cha i r 
acqu ie r t de mei l leures qual i tés : elle est p lus 
tendre et p lus dé l ica te . 

Le c l imat , la n a t u r e du sol, les c ro isements ont 
aussi u n e ce r t a ine inf luence sur l eur c o u l e u r ; 
c 'est ainsi q u e l 'on voit tel le robe p r é d o m i n e r 
dans telle con t rée . E n E s p a g n e , pa r exemple , on 
ne r e n c o n t r e guère que des porcs noirs , t and i s q u e 
ce t te cou leur est r a r e dans le no rd de l ' E u r o p e . 

Les vices de confo rmat ion ne se r e n c o n t r e n t 
chez a u c u n an imal aussi f r é q u e m m e n t que chez 
les c o c h o n s . Il en est à u n et à c inq sabots , et ce 
ca rac tè re est souvent hé réd i t a i r e . Dans le p r e 
m i e r cas,, les d e u x sabots an té r i eu r s sont soudés 
en u n seul ; dans le second, u n doigt r u d i m e n -
ta i re se m o n t r e entre les deux doigts an t é r i eu r s . 
Les cochons à u n sabot se t rouva ien t déjà en 
Ulyrie du t e m p s des Grecs et des Romains ; a u 
j o u r d ' h u i , on en r encon t r e encore en Po logne et 
en Moldavie. 

Éiè - ïe . — On engra isse les porcs dans des 
é tab les , ou bien on les laisse en l iber té pen
dan t u n e g rande par t ie de l ' année . Dans le p re 
mie r cas , les a n i m a u x dev iennen t plus grands 
et plus gras , mais ils sont aussi p lus faibles e t 
p lus sujets aux maladies.. Dans le second cas , 
les a n i m a u x engra i s sen t m o i n s , ils sont p lus 
hau t s sur j a m b e s , mais aussi p lus v igoureux , 
p lus cou rageux e t p lus i n d é p e n d a n t s . Ce n 'es t 
pas seu lemen t en A m é r i q u e que l 'on r e n c o n t r e 
des cochons e r r an t s , on en voit aussi dans la p lu 
p a r t des provinces r u s s e s , dans les P r i n c i p a u 
tés d a n u b i e n n e s , en Grèce, en I tal ie , dans le 
midi de la F r a n c e et en Espagne . En Scan
dinavie , les cochons e r r en t l i b remen t p e n d a n t 
t ou t l ' é t é ; on leur m e t a u t o u r du cou u n e 
sor te de col l ier t r i angula i re en bois , qu i les e m 
pêche de péné t r e r a u t ravers des c lô tures . Quand 
on voyage en Norwége , on les voit couri r t r a n 
qu i l l emen t sur les rou tes , c h e r c h a n t leur nour 
r i t u r e . Dans le sud de la Hongr ie , en Croa t ie , en 
Slavonie, en Bosnie, en S e r v i e , en T u r q u i e , en 
E s p a g n e , l 'on a b a n d o n n e les cochons à eux*-
m ê m e s p e n d a n t t ou t e l ' année , et l 'on veille seu 
l emen t à ce qu' i ls ne se sauvent point . Us se 
t i ennen t dans les forêts,* et t rouven t s u r t o u t 
dans les bois de chênes de la n o u r r i t u r e en 
abondance . En Espagne , ils se r e n c o n t r e n t à 
u n e assez g rande al t i tude : dans la s ierra Nevada, 
par exemple , on les voit encore à 2,600 mè t r e s 
au-dessus du niveau de la m e r . La l iberté déve 

loppa tou tes l eu r s qual i tés physiques et intellec
tue l les . Us son t r ap ides à la c o u r s e , ils g r i m p e n t 
t rès -b ien , vei l lent e u x - m ê m e s à l eur sû re té . E n 
faisant l 'h is toire d u loup (1), j ' a i déjà eu l 'occa
sion de par le r de l eu r cou rage . 

On a c ru à to r t que la m a l p r o p r e t é était u n e 
condi t ion essentiel le p o u r les porcs . C'est eu 
égard à ce p ré jugé q u e , dans p l u s i e u r s g randes 
p r o p r i é t é s , on a disposé p o u r ces a n i m a u x , au 
voisinage de leur é t a b l e , des bassins où l 'on d é 
pose tou tes les o r d u r e s . Mais les expér iences r é 
cen tes ont d é m o n t r é q u e le cochon , lorsqu ' i l est 
t e n u p r o p r e m e n t , p rospè re m i e u x et b i en plus ra 
p i d e m e n t q u e lorsqu ' i l est con t i nue l l emen t dans 
la sale té . Aussi m a i n t e n a n t les é leveurs in te l l i 
gents n ' en fe rmen t - i l s p lus leurs a n i m a u x dans 
ces h ideuses p r i sons q u e l 'on n o m m e des étables 
à porcs , mais l eur d o n n e n t des porcher ies vastes, 
aérées et faciles à ne t toyer . Us ob t i ennen t ainsi 
des sujets p lus forts et p l u s sains. Le m i e u x est 
de r ecouvr i r le fond de l 'é table de grandes 
dalles de p i e r r e . 

Le cochon d o m e s t i q u e r e s semble en b e a u c o u p 
de poin ts aux espèces sauvages dont il descend . 
Il est g louton (2), désobéissant , ma ladro i t , et ne 
t émo igne pas à l ' h o m m e un g rand a t t a c h e m e n t . 

Il y a c e p e n d a n t des excep t ions . Des porcs qu i 
on t vécu p lus dans la société des h o m m e s q u e dans 
l ' i so lement , on t eu occasion d 'exercer leurs facul
tés in te l lec tuel les , et se m o n t r e n t p lus in te l l igents 
que le res te de leurs semblab les . Un forestier 
m 'a r a c o n t é avoir eu p e n d a n t un cer ta in t e m p s 
u n pe t i t cochon , de la r ace chinoise , qu i le sui
vait c o m m e u n ch ien , r éponda i t à son n o m , a r 
r ivait q u a n d on l 'appelai t , mon ta i t les escal iers , 
se c o m p o r t a i t t r è s - c o n v e n a b l e m e n t dans les a p 
p a r t e m e n t s et faisait mi l le t o u r s . Il était dressé 
à c h e r c h e r des mor i l les dans la forêt, e t s ' ac 
qu i t t a i t de cet emplo i avec beaucoup d ' a rdeur . 
Il pouvai t se t en i r d e b o u t p e n d a n t que lques 
m o m e n t s , et se courba i t q u a n d on lui disait : 
« Viens , t u vas ê t re t u é . » 

Lorsque Louis XI é ta i t m a l a d e , ses cour t i s ans 

(1) Voy. t. 1, p. 4SG. 
(2) Au moyen âge, les porcs ont été souvent l'objet de 

procès, de jugements et condamnations en raison des dom
mages qu'ils avaient causés. M. Berryat Saint-Prix [a) a 
donné un tableau chronologique de ces divers procès, et a 
reproduit, plusieurs pièces copiées dans les manuscrits de 
la Bibliothèque du lloi et relatant une exécution de porcs, 
une sentence contre une truie, contre de petits pour
ceaux. 

[a) Berryat Sa in t Pr ix , Rapport et Recherches sur les procès et ju

gements relatifs aux animaux. P a r i s , 1 S Î 9 [Mémoires de la Société 

des antiquaires, t . Yllr. 
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Fig. 349. Lo Cochon du Hampshire-Augcron. 

s 'éver tuaient par t ous les moyens possibles à dis

siper sa m é l a n c o l i e . La p l u p a r t de leurs t e n t a 

tives n ' e u r e n t a u c u n s u c c è s ; ma i s u n q u i d a m 

t rouva enfin le moyen d ' a m u s e r le ro i . II lui 

vint à l ' idée de faire danse r a u son de la m u 

sette de pet i ts cochons qu ' i l habi l la des pieds à 

la t ê t e , auxque l s il mi t de r i ches vê t emen t s , 

des c h a p e a u x , des épées , des écha rpes , t ou t l 'a t 

tirail enfin d ' un h o m m e de qua l i t é . A d m i r a b l e 

m e n t d r e s sé s , ces peti ts cochons sau ta ien t e t 

dansaient au c o m m a n d e m e n t , faisaient la révé

rence ; u n e seule chose leur étai t imposs ib le , c 'étai t 

de se tenir d e b o u t . A peine se soulevaient-i ls sur 

deux pat tes de de r r i è re , qu ' i ls r e t o m b a i e n t en 

grognant , e t tou te la b a n d e faisait e n t e n d r e des 

cris e t des g r o g n e m e n t s si comiques q u e le roi 

ne pu t s ' empêche r de r i r e . 

On vit d ' au t r e s cochons dressés à la foire 

de Sa in t -Germain e t au t h é â t r e d 'Astley, à Par is . 

A Londres on m o n t r a un cochon savant , qu i sa

vait l ire : on é tenda i t deux a lphabe t s sur le sol ; 

q u e l q u ' u n de la soc ié t éé t a i tp r i é de p r o n o n c e r un 

m o t ; le p ropr ié ta i re le répé ta i t à son élève, e t c e 

lui- ci p rena i t aussi tôt avec les den ts les le t t res con-

venables ,e t les disposait dans l 'ordre voulu.I l savait 

aussi i nd ique r l ' heure que m a r q u a i t u n e m o n t r e . 

On dressa m ô m e , en Angle te r re , un porc à la 

chasse, et d ' ap rès W o o d , il r end i t d 'excel lents 

services. Slud, c o m m e on l ' appela i t , é ta i t un 

grand a m i de la chasse , et il suivait auss i tô t 

qu iconque avai t u n fusil. On pouvait l ' employer 

à tou te espèce de g ib ier , le lièvre excepté , auquel 

il ne sembla i t n u l l e m e n t p r e n d r e g a r d e . II se 

condu i sa i t b ien avec les c h i e n s ; mais ceux-c i 

é ta ient t e l l ement o u t r é s d 'avoir un tel c o m p a 

gnon de chasse , qu ' i l s refusaient leurs services, 

quand S l u d , le p r e m i e r , avait découver t u n e 

p i s t e ; aussi f u t - o n b ien tô t con t ra in t d ' e m 

ployer ce t a n i m a l t ou t seu l . Son nez étai t si fin 

qu ' i l senta i t u n oiseau à une d is tance de p lus 

de 20 mè t r e s . L o r s q u e ce lu i -c i s 'envolait , S lud 

allai t à l ' endroi t d 'où iL é ta i t par t i et r e t o u r 

na i t la t e r r e , p o u r b ien i n d i q u e r la p lace au 

chasseur . Si l 'o iseau s 'é loignai t sans p r e n d r e 

son vol, S lud le suivait l e n t e m e n t et l ' a r rê ta i t , à, 

la façon d ' u n b o n ch ien d ' a r r ê t . On employa ce 

cochon p lus ieurs a n n é e s , mais il fallut le t ue r , 

c a r i l ne pouva i t souffrir les m o u t o n s , et causai t 

à l e u r s t r o u p e a u x de terr ib les p a n i q u e s . 

On a dressé d ' au t re s cochons à t i rer des voi

tu res . Un paysan des envi rons de Sa in t -Alban 

arrivait souvent d a n s u n e voi ture t r a înée par 

qua t r e porcs ; il faisait u n e ou deux fois le t o u r 

de la place du m a r c h é , fourrageai t son a t te lage , 

et que lques h e u r e s après r e tou rna i t chez lu i . 

Un a u t r e paysan gagea d 'a l ler en u n e h e u r e do 

chez lui à Norfolk, qui en étai t d i s tan t de q u a t r e 

milles, m o n t é sur son porc , et il gagna son pa r i . 

Ces faits p r o u v e n t q u e le cochon est suscep

t ible d ' éduca t ion . 

Les cochons m o n t r e n t u n e h o r r e u r pa r t i cu 

lière p o u r le ch ien . Sauvages ou domes t iques , ils 

ne se font a u c u n sc rupu le de m a n g e r des c h a r o 

gnes , et c e p e n d a n t j a m a i s ils n e l o u c h e n t à de 
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la cha i r de ch ien . « Dans le parc de porcs de 
Cobourg , diL Lenz, on j e l t e souvent aux a n i m a u x 
des chevaux m o r t s , qu ' i l s dévorent avec avidité ; 
leur je t te- t -on u n ch ien , a u c u n n 'y touche . 

« B e a u c o u p de t r o u p e a u x de porcs hongro is sont 
gardés par les .bergers , mais sans ch iens , par la ra i 
son qu ' i ls déch i r en t t o u t ch ien qu i ar r ive près 
d 'eux . E n 1848, u n de mes paren t s , qu i se t rouvai t 
à P u s t a Also' Besnyojpropr ié té du baron Sina, près 
d 'Ercz in , avait un chien dont ii désira i t se d é b a r 
rasser, mais qu' i l ne voulait pas t u e r l u i - m ê m e . 
Le p o r c h e r se cha rgea de l'affaire. Il a t t acha 
so l idement le chien et le conduis i t à son t r o u 
peau . Les cochons se p réc ip i t è ren t sur lui en 
g rondan t , le r enve r sè ren t , le m o r d i r e n t , le t u è 
ren t , mais a u c u n n 'en m a n g e a la p lus pe t i te 
bouchée . On les é lo igna ; u n e h e u r e ap rè s , ils r e 
passaient à la m ê m e place, ils se p réc ip i t è r en t 
encore sur le cadavre du ch ien avec la m ê m e 
rage , mais sans en r i en m a n g e r , » 

E n s o m m e , le cochon d o m e s t i q u e est un pa r 
fait o m n i v o r e . Il n 'y a à peu près r i en qu' i l laisse. 
Cependan t , il est cer ta ines plantes auxque l l es il 
n e t o u c h e pas , et ce r ta ines rac ines toxiques peu
vent l ' empoisonner . A pa r t cela , il m a n g e tou t 
ce q u e m a n g e l ' h o m m e , et b ien d 'au t res choses 
e n c o r e . Son r é g i m e est aussi bien végétal qu ' a 
n i m a l . Il est t r è s -u t i l e dans les c h a u m e s et les 
j a c h è r e s , où il dé t ru i t les peti ts r o n g e u r s , les 
vers b lancs , les l imaces , les vers de t e r r e , les 
sautere l les , les chrysa l ides , t ou t e la v e r m i n e en 
u n m o t ; e n m ê m e t e m p s qu ' i l engra isse , ii r e 
t o u r n e le sol u n e seconde fois. Lo r sque le cochon 
se m e u t t rès-peu, il a r a p i d e m e n t le dos ra ide , 
e t il devient f inalement si ma ladro i t , si gras et, 
pa r su i t e , si insensible , que les ra ts c r eusen t de 
g r a n d s t rous sur son dos sans qu' i l le sen te . On 
a vu des porcs a t t e ind re le poids é n o r m e de 
(¡30 k i l o g r a m m e s . 

Tandis que l 'on e m p ê c h e les porcs qu 'on en
graisse de se mouvoi r , il faut donner b e a u c o u p 
de p lace à ceux q u e l 'on dest ine à la r e p r o d u c 
t ion. Us on t besoin d 'é tables chaudes et p rop re s . 
L ' a c c o u p l e m e n t a lieu d 'o rd ina i re deux fois l 'an, 
en avril e t en s e p t e m b r e . Après une ges ta t ion 
de 16 à 18 semaines , ou de 115 à 118 j o u r s , la 
t ru ie m e t bas de qua t re à six peti ts , quelquefois de 
douze à qu inze , et dans des cas except ionnels de 
vingt à v ing t -qua t r e . Souvent , q u a n d sa n o m 
breuse p rogén i tu re lui devient à, c h a r g e , elle 
m a n g e que lques -uns de ses pet i t s , d 'ord ina i re 
après les avoir écrasés . Il est des t ru ies qu' i l faut 
surveil ler et pr iver de tou te n o u r r i t u r e an imale 
avant la mise bas . On laisse les peti ts leler p e n 

dan t qua t re s e m a i n e s ; on les éloigne ensui te de 

leur m è r e , et on l eu r donne u n e n o u r r i t u r e 

l égère . Ils croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; à hu i t mois , 

ils sont capables de se r e p r o d u i r e . 

La d é n o m i n a t i o n de cochon domestique s 'appli

q u e indi f féremment aux deux sexes, q u o i q u e d é 

s ignan t s u r t o u t le mâle châ t r é . Le n o m de verrat 
est d o n n é à l 'é talon m â l e ; celui de truie, décoche 
ou de gore à la femelle m è r e . Les pet i ts sont des 

gorets, des cochons de lait, des cochonnets, ou des 

pourceaux. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Vivant , le cochon est 

employé à la r e c h e r c h e des truffes, à fonger au

t o u r des p o m m i e r s en N o r m a n d i e , à dé t ru i r e des 

bêtes ven imeuses en A m é r i q u e , à l aboure r en 

Ecosse , à fournir des soies, de l ' engra is , e t c . 

Une fois t u é , le cochon est u n a l imen t que le 

charcu t i e r façonne de mille façons. La graisse 

est appelée axonge ; q u a n d elle est fondue et p u 

rifiée, saindoux ; vieux oing, q u a n d elle est deve 

n u e r ance : sous le p r e m i e r é ta t , elle est t r è s -

employée en p h a r m a c i e et sous le second, pour 

le graissage des voi tures . 

Chacun sait qu ' i l n ' e s t pas u n e pa r t i e de son 

corps qu i ne soit ut i l isée . 

1° Les races européennes. 

La p lus g r a n d e par t ie des faces que n o u s t rou
vons en E u r o p e descenden t p r o b a b l e m e n t du 
sang'der. F i t z inger les r a p p o r t e tou tes à deux 
grands g roupes : les cochons crépus et les co
chons à grandes oreilles. Au p r e m i e r g roupe 
appar t i endra ien t les r aces q u e l 'on t rouve dans 
le sud de l 'Europe ; au second, celles q u ' o n r e n 
cont re dans le nord . Le p r e m i e r c o m p r e n d r a i t 
les races mongo le ou t u r q u e , hongro i se , s i r -
m i e n n e , polonaise , na ine et e s p a g n o l e ; le se 
cond renfe rmera i t les races morav ienne , a l le
m a n d e , à longues soies, bavaroise , j u t l anda i se , 
française et angla ise . Chacune de ces races se 
divise en un g r a n d n o m b r e de sous- races . 

Les plus impor t an t e s sont les races hongro ise 
et polonaise, a l l emande et anglaise . On sait que 
des a n i m a u x de ce t t e dern iè re race peuvent 
peser jusqu ' à 5 et 600 k i logr . , e t me t t r e bas 
j u s q u ' à dix neuf pe t i t s . Les Anglais s o n t d e t rès-
g r a n d s é leveurs de béta i l et on t fait p lus de p ro 
grès que les au t res na t ions p o u r l ' amél iora t ion 
des races de cochons . Aussi est-ce en Angle ter re 
que l 'on r encon t r e le plus g rand n o m b r e de va
riétés, et que l'on voit de ces a n i m a u x qui , au 
p remie r abord , ne ressemblen t en r ien au c o 
chon p r o p r e m e n t dit, t an t leur corps est déformé. 
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On peu t diviser les porcs anglais en deux c a t é 

gories : les races qu i sont le p lus o r d i n a i r e m e n t 

noires, et les races qui son t le p lus o r d i n a i r e m e n t 

blanches. Dans c h a c u n e de ces deux ca tégor ies , 

il faut encore é tab l i r deux divisions qu i c o m 

p r e n n e n t c h a c u n e les grandes et les petites r aces . 

La plus c o n n u e des g randes races noires est la 

race Berkshire,qui se dis t ingue pa r un corps massif, 

le museau t rès-cour t , le tou t noir , excepté l 'ex

t rémi té des qua t re pa t tes et une m a r q u e a u front . 

Le porc d u Ilampshire a b e a u c o u p d 'analogie 

avec le p r é c é d e n t ; s eu l emen t , il a les formes 

plus gross ières , e t sous le r a p p o r t de la robe , il 

a beaucoup de roux . La figure 349 r ep résen te u n 

métis ang lo - f r ança i s , c o n n u sous le n o m de 

Hampshire-Augeron. 

La g r a n d e race d'York const i tue le type des 

grands porcs angla is . El le est le résul ta t de l 'an

cienne race i nd igène amél io rée pa r le p o r c i n 

dien. Le porc d u Yorkshire est g é n é r a l e m e n t 

blanc (fig. 350). Il a été b e a u c o u p i m p o r t é su r 

le cont inent . 

Les porcs d e Coleshill et de Windsor sont des 

races artificielles b l anches , qu i appa r t i ennen t à 

la catégor ie des pet i tes races . Il en est de m ô m e 

des porcs de New-Leicester. 

Le porc d'Essex est le type des pe t i t s porcs 

noirs amél io rés de l 'Angle te r re . Il a été impor t é 

dans beaucoup de pays, où il est t r è s - e s t imé p o u r 

sa fécondi té . Il a été p r o d u i t pa r les c ro i sements 

avec le porc napo l i t a in , a u q u e l il ressemble beau

coup . C'est pa r l ' amél iora t ion de ce t te r ace q u e 

lord W e s t e r n et M. F i s h e r - H o b b s se sont acquis 

une t r è s -g rande r e n o m m é e p a r m i les é l e v e u r s . 

Toutes ces races offrent en t re elles b e a u 

coup d 'analogies . Les an imaux on t les os minces , 

la tête pet i te , les oreil les po in tues e t dressées , 

les j ambes cour tes et le corps aussi cy l indr ique 

que poss ible . Us sont t rès-précoces , et ils on t u n e 

grande ap t i tude à s 'engraisser . Les différentes 

races anglaises per fec t ionnées t e n d e n t à se fu

sionner ; les ex t rêmes en t r e les g randes et les 

petites races t e n d e n t à se r a p p r o c h e r , et la cou

leur n e reste plus q u ' u n e affaire de m o d e , ou 

qu 'un cache t don t se ser t u n éleveur en r e n o m 

pour se défaire p lus avan tageusemen t de sa m a r 

chandise . Beaucoup de ces carac tères n e sont 

q u ' é p h é m è r e s , et nous avons la convict ion que 

ce qui est vrai a u j o u r d ' h u i n e Je sera plus dans 

quelques années d' ici , p o u r la ca rac té r i s t ique de 

ces p ré t endues races , qu i r ée l l emen t n e sont 

que des familles mét i sses . On a vu des a u t e u r s 

placer dans la ca tégor ie des pet i tes races ce q u e 

d 'autres m e t t e n t dans celle des grandes races. 

2° Les races asiatiques. 

LE COCHON DOMESTIQUE nE LA CHINE. 

Le cochon de la Chine doi t de scendre du san

glier du Japon ou sangl ier à ba rbe b l anche , q u e 

l'on, a croisé dans ces derniers t e m p s avec les 

au t re s races , p o u r ob ten i r n o m b r e de var ié tés . 

C a r a c t e r e s . — L 'espèce-souche , c o m m e nous 

l 'avons di t , vit sauvage dans les forêts d u J a p o n , 

et diffère du sangl ier ord ina i re pa r sa taille p lus 

faible, ses j a m b e s p lus cou r t e s , pa r ses pet i tes 

oreil les, la forme de sa tê te et sa cou leu r . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Le véri tahle cochon 

de Chine est u n na in , qu i a b e a u c o u p de t e n 

dance à engra isser et qui est e x t r ê m e m e n t fé

cond. Les Chinois l 'é lèvent sur u n e vaste éche l le . 

P o u r l 'engraisser, ils veil lent à ce qu ' i l n e 

se donne pas de m o u v e m e n t ; aussi , p o u r les 

t r anspor te r d 'un lieu à un a u t r e , por tent - i l s ces 

a n i m a u x sur une sorte de civière. Les E u r o p é e n s 

d é c l a r e n t que la cha i r des cochons chinois et 

tués en Chine n 'es t pas mangeab le ; elle ne peut 

conven i r à no t re palais que lorsqu 'e l le a été 

coupée en longues lanières et séchée au solei l . 

Le cochon d o m e s t i q u e por tuga i s doi t p roveni r 

aussi de la m ê m e espèce . 

LE COCHON DOMESTIQUE DE SIAM. 

On regarde c o m m e descendan t d u sangl ier de 

l ' Inde , le cochon de S i a m , que l'on t rouve dans 

tout le sud de l 'Asie, dans les îles d e la m e r des 

Indes , et qui a été in t rodu i t depuis des t emps 

i m m é m o r i a u x dans les îles de la Société e t des 

Amis , où, lors de la découver te de ces a rch i 

pels , les naviga teurs eu ropéens r e n c o n t r è r e n t ces 

cochons en quan t i t é s i nnombrab l e s . P lus t a rd , 

on impor t a la race au cap de Bonne -Espé rance , 

en Guinée, dans l 'Amér ique du Sud, et p lus r é 

c e m m e n t enfin en E u r o p e , où on l'a croisée avec 

d ' au t res cochons domes t iques . 

F i t z inger a d m e t que le cochon de S a r d a i g n e 

résu l te d 'un de ces c ro i sements . 

La c h a i r du cochon d o m e s t i q u e de S iam est 

t e n d r e , succu len te , de bon goût ; la graisse est 

t r è s - r é s i s t an t e . 

3" Les races océaniennes. 

LE COCHON DOMESTIQUE DES PAPOUS. 

L e cochon des P a p o u s se t rouve à l 'étal do-
m i s l i q u e dans les îles qu 'hab i le le m ê m e ani
mal sauvage. 
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V S r 1 v s ; 

Fig. 350. Le Cochon du Yorkshire. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — E n c o r e au jourd 'hu i , 

les indigènes de la Nouvel le -Guinée p r e n n e n t 

d é j e u n e s cochons vivants p o u r les engraisser et 

les tuer ensui te . Ils ne songent n u l l e m e n t à d res 

ser cet an ima l . 

4° L e s r a c e s africaines. 

Peu de peup lades africaines se l ivrent à l 'élève 

d u c o c h o n ; le Coran défend l 'usage de sa cha i r . 

On n e t rouve donc de cochons que chez les 

pa ïens et les que lques E u r o p é e n s qu i h a b i t e n t 

l 'Afr ique. Dans ces derniers t e m p s seu lemen t , 

on a a m e n é en Europe des sangl iers des buissons 

et des sangliers à oreilles en p inceaux , et on les a 

croisés avec d 'au t res races domes t i ques . 

5 ° Les races américaines. 

Les cochons de l 'Amér ique du Nord a p p a r 
t i ennen t à tou tes les races des autres par t ies 
du m o n d e ; tous sont des a n i m a u x acc l imatés . 
On en t rouve p a r - c i p a r - l à qu i sont r edevenus 
sauvages , ce qui se conçoi t faci lement quand on 
pense à la m a n i è r e don t on les g a r d e . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . -— Nulle pa r t , peu t -

ê l re , l 'élève des cochons n 'est ent repr ise sur u n e 
aussi vaste échel le , su r tou t aux environs de Cin
cinnat i ; beaucoup de fermiers n ' on t d 'au t re oc 
cupa t ion q u e d 'en engra isser . Au p r i n t e m p s , 
ils condu i sen t l eu r s t r o u p e a u x dans les forêts 
ou dans des c h a m p s p lan tés , à l ' in tent ion de ces 

a n i m a u x , de choux , d 'avoine, d e pois, de seigle, 
ou de maïs ; en a u t o m n e , on achève de les en
graisser en l eu r d o n n a n t u n m é l a n g e de ma ï s 
cui t , de fruits , de p o m m e s de te r re et de con
c o m b r e s . On condu i t ensu i te les t r o u p e a u x à 
l 'abat to i r . Après l eu r m o r t , les cochons sont t r è s -
é c h a u d é s à la vapeur , dépecés , et leur cha i r est 
salée, fumée et embal lée dans des bar i l s . Leur 
sang, recuei l l i dans de grands réservoirs , en t re 
dans la fabricat ion d u bleu de P r u s s e ; leur 
gra isse , mise à pa r t , ser t à faire de l 'hui le et de 
la s téa r ine ; leur peau est t a n n é e , et leurs os sont 
ca lc inés p o u r les raffineries de suc re . 

L E S P É C A R I S — DICOTYLES. 

Die Nabelschweine ou Fekaris, The Peccaries. 

C a r a c t è r e s . — L ' A m é r i q u e n 'es t pas r i che 
en suidés , et les espèces q u ' o n y t rouve sont 
b ien p lus pe t i tes q u e celles de l ' ancien cont inent . 
Ces espèces f o r m e n t le genre des pécar is , qu i se 
carac tér i se pa r la présence de t rois doigts seu
l e m e n t aux pieds de d e r r i è r e ; par une q u e u e tou t 
à fait r u d i m e n t a i r e ; pa r la p résence , su r le dos, 
d ' une g lande pa r t i cu l i è r e , et par le n o m b r e de 
dents qui n 'es t q u e de t r e n t e - h u i t : deux pa i res 
d'incisives à la m â c h o i r e supér ieure e t t rois à la 
m â c h o i r e infér ieure , u n e pa i re d e canines et six 
paires de mola i res à c h a q u e m â c h o i r e . 

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

sont des a n i m a u x p rop res aux régions chaudes 

de l ' A m é r i q u e . 
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L E P É C A R I A C O L L I E R — DICOTYLES TORQUJTVS. 

Der Pekari, The Pecccvry ou Tajacu. 

C a r a c t è r e s . — L e pécar i {ftg. 331) est un pet i t 

suidé de l m , 4 5 à l m ,Go de l o n g u e u r au p lus , et de 

33 à 40 cent , de h a u t e u r . Il a des formes assez élan

cées, la t ê t e hau t e , le m u s e a u o b t u s , des soies 

p ropor t ionne l l emen t longues e t épaisses , d 'un 

brun foncé à la rac ine et à la po in te , anne lées de 

fauve et de noir dans le mil ieu. En t r e les oreilles 

et le long du dos, les soies s 'a l longent , sans for

mer c e p e n d a n t u n e cr in ière . La cou leur g é n é 

rale de l ' an imal est u n b r u n no i râ t re , passant 

au b r u n j a u n â t r e sur les côtes , et s'y m é l a n 

geant de b l anc . Le ventre est b r u n , la poi t r ine 

b lanche ; u n e bande j a u n e par t de cet te de rn iè re 

région et m o n t e j u squ ' au -des sus des épaules . La 

glande dorsale fournit un l iquide à odeur péné 

t ran te , mais qui semble ê t re fort du goût de ces 

an imaux , car on les voit se frot ter m u t u e l l e m e n t 

le dos avec leurs m u s e a u x . 

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

collier est c o m m u n dans toutes les forêts de l'A

mér ique du Sud , j u s q u ' à environ 1,000 mèt res 

au-dessus de la m e r . 

BREHM. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette espèce 

est t rès -soc iab le et p a r c o u r t les forêts en t roupes 

nombreuses , sous la condui te d u mâle le p lus 

fort . Chaque j o u r elle change de d e m e u r e . 

D'après Rengge r , on peu t suivre les pécar is 

des j ou r s en t ie rs , sans les voir. « Dans leurs 

voyages, di t ce na tura l i s t e , r ien n e les a r r ê t e , 

ni les c h a m p s découver t s , n i les cour s d ' eau . 

Arr ivent- i l s à u n c h a m p , ils le t r ave r sen t au 

galop ; remontent - i l s u n cours d 'eau , ils n 'hés i 

t en t pas à le f ranch i r à la n a g e . J e les vis ainsi 

t raverser le fleuve du P a r a g u a y , à un endro i t où 

il avait p lus d ' une demi - l i eue de l a r g e . Le t rou

peau s 'avançait se r ré , les mâles en avant , les 

femelles suivies de leurs pet i ts . On les en t enda i t 

et on les reconna issa i t de loin, moins à l eu r s cr is 

sourds et r a u q u e s , q u ' a u b ru i t qu' i ls faisaient 

en passant à t ravers les bu issons , s B o n p l a n d , 

dans u n e de ses excurs ions bo t an iques , fut prié 

u n j o u r par ses guides ind iens de se cache r de r 

r i è re u n a r b r e ; ils c ra ignaient qu' i l ne fût r e n 

versé pa r un t r o u p e a u de péca r i s . Les ind igènes 

a s su rè ren t à H u m b o l d t , q u e le t igre l u i - m ê m e 

n'ose se h a s a r d e r au m i l i e u d ' un t r o u p e a u de 

ces a n i m a u x , e t que , p o u r n ' e n ê t re pas écrasé , 

il se sauve toujours de r r i è re u n a r b r e . 

II — 1 9 i 
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Les pécar is c h e r c h e n t j ou r et n u i t leur n o u r 

r i t u r e . Ils m a n g e n t des fruits e t des rac ines 

qu ' i l s dé te r ren t avec leur m u s e a u . Dans les en

droi ts h a b i t é s , ils p é n è t r e n t souvent dans les 

p lanta t ions et les ravagen t . Us dévorent en ou t re 

des serpents , des lézards, des vers , des c h e 

nil les. 

Dans leur m a n i è r e d 'ê t re , ils r e s s e m b l e n t 
b e a u c o u p aux sangl iers ; mais ils n ' en ont ni la 
g lou tonner ie ni la m a l p r o p r e t é ; ils ne m a n g e n t 
que pour ca lmer leur faim, et n e se soui l lent 
dans les mare s que p e n d a n t la plus g rande c h a 
leur. Le j o u r , ils se c achen t dans le c r eux des 
t roncs d ' a rbres , en t re des rac ines ; l o r squ ' on les 
chasse , ils se ré fugien t toujours dans u n e pa
reille r e t r a i t e . L e u r s sens sont fa ib lement déve 
loppés , l eur in te l l igence est b o r n é e ; l 'ouïe et 
l 'odorat para issent avoir le p lus de pe r f ec t i on ; 
ils on t la vue mauva i se . 

La femelle m e t bas deux pet i t s , qu i , le p r e 
mier j o u r déjà p e u t - ê t r e , et a s s u r é m e n t p e u 
après leur naissance , su ivent l e u r m è r e p a r t o u t . 

C h a s s e . — P lus ieurs voyageurs on t r acon t é 
des choses su rp renan te s d e l à t é m é r i t é des péca
ris, et les na tura l i s tes les ont c ru s s u r paro le , 
a Tou jours en colère , tou jours furieux, d i t W o o d , 
le pécar i est p o u r l ' h o m m e et les carnass iers u n 
des adversai res les p lus sé r ieux ; la p e u r est u n 
sen t imen t i n c o n n u à cet an ima l , peu t -ê t r e b ien 
pa rce que son in te l l igence t r è s - b o r n é e n e p e u t 
lui faire appréc ie r un danger . Que lque inoffen
sif qu ' i l para i sse , que lque faibles que soient ses 
a rmes , c o m p a r é e s à celles d ' au t r e s a n i m a u x de 
la m ê m e famille, il sait n é a n m o i n s faire bon 
usage de ses dents a iguës . A u c u n animal n e pa
ra î t capable de résister à l ' a t t aque des pécar i s . 
Le j a g u a r l u i -même est forcé d ' a b a n d o n n e r le 
c o m b a t et de s'enfuir dès qu ' i l est e n t o u r é et 
a t t aqué par u n de leurs t r o u p e a u x , n 

H u m b o l d t e t Rengger n 'on t r ien appr i s de t o u t 
cela . « Les péca r i s , di t ce de rn ie r , sont souvent 
chassés , soit à cause de leur chair , soi t à cause 
des dégâ ts qu ' i ls causen t d a n s les p lan ta t ions . 
On les pou r su i t d 'o rd ina i re avec des ch iens , ou 
on les tue à coups de fusil ou - à coups de 
lance . Ce n 'es t n u l l e m e n t u n e chose aussi 
d a n g e r e u s e qu 'on l'a di t d ' a t t aque r des bandes 
de ces a n i m a u x . Le chas seu r q u i , seul et à 
pied, s'en p r e n d à un g rand t r o u p e a u , reçoi t 
b ien que lques blessures ; mais est-on a c c o m 
pagné de chiens , e t su rp rend-on ces a n i m a u x 
de côté ou par d e r r i è r e , le chasseur n e cour t 
aucun pé r i l ; ils se s a u v e n t , et c 'es t tou t a u 
plus s'ils t i ennen t tê te a u x ch i ens . 

« Lorsqu ' i l s f r équen ten t u n e p lan ta t ion , on 
creuse du côté pa r lequel ils en t ren t d 'o rd ina i re 
u n e fosse de près de 3 mè t res de p ro fondeur ; 
pu is , lorsqu ' i l s se m o n t r e n t , on les chasse vers 
la forêt en poussan t de grands cris ; quand le trou
peau est n o m b r e u x , la fosse s 'empli t souvent à 
moi t ié . J e vis ainsi un j o u r vingt-neuf pécar is 
t o m b e r dans u n t r ou , et ê t re tués à coups de 
l ance . Ceux qui se cachen t dans les forêts vier
g e s , sous les rac ines d ' a rb res , sont en fumés . 
Un j o u r , n o u s en t u â m e s quinze d e ce t te façon. 
Les Ind iens les p r e n n e n t dans des lacets . » 

W o o d décr i t u n e man iè re de chasser tou te 
pa r l i cu l i è re . Lo r sque le chasseur , d ' après lui , 
a r e c o n n u q u ' u n e b a n d e de pécar is s'est logée 
dans un t r o n c d ' a rb re et s'y repose , il s ' ap
p r o c h e et t u e la sent inel le . Celle-ci est r e m 
placée pa r u n e au t r e , q u e le chas seu r t ue en
core , et de ce t te façon, il peu t dé t ru i r e t ou t e la 
bande . 

C a p t i r i i é . — On dompte sans pe ine les pé 
caris, et q u a n d on les t ra i te b ien , ils dev iennen t 
de vér i tables a n i m a u x domes t i ques . 

« Le pécar i , dit H u m b o l d t , s 'apprivoise par 
fa i tement , c o m m e le porc et le chevreu i l , et ses 
m œ u r s douces rappe l len t l 'analogie a n a t o m i q u e 
qui existe en t re sa s t r u c t u r e et celle des r u m i 
nan t s . i> 

« S o n i n s t i n c t de l ibe r l é ,d i t à son t o u r R e n g g e r , 
disparaî t c o m p l è t e m e n t en capt ivi té . Il est r em
placé par l ' a t t achement à sa nouvel le d e m e u r e , 
aux au t re s a n i m a u x domes t iques e t à l ' h o m m e . 
J a m a i s u n pécar i qu i est seul n e s 'éloigne 
b e a u c o u p de la ma i son . Il vit en bons rappor t s 
avec les au t re s a n i m a u x , j o u e avec eux , mais il 
est su r tou t soumis à l ' h o m m e . Il se plaî t au
près de lu i , il le c h e r c h e q u a n d il ne l'a pas vu 
depuis que lque t e m p s ; lorsqu ' i l le revoit , il 
m a r q u e son c o n t e n t e m e n t par ses cris et ses 
g a m b a d e s ; il en tend sa voix, l ' a ccompagne des 
j o u r n é e s ent ières dans les c h a m p s e t les forêts. 
Il a n n o n c e l ' approche d ' un é t r ange r en g r o 
gnant et en hér issant son poil . Il fond sur les 
chiens avec lesquels il n ' a pas c o u t u m e de vivre, 
et , à mo ins qu ' i l s ne soient t r o p g r ands , il les 
a t t aque à coups de dents et leur fait de p ro 
fondes b les su res ; il mord avec ses can ines , et 
ne d o n n e pas de coups de bouto i rs c o m m e le 
sanglier . » 

On voit souvent en E u r o p e des pécaris vi
vants . On p e u t d i re qu'i l y en a dans tous les 
j a rd ins zoologiques . Ils suppor t en t assez bien 
no t r e cl imat , et se sont r ep rodu i t s m ê m e en 
Angle te r re . On les conserve l ong temps , en leur 
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donnant la m ô m e n o u r r i t u r e qu ' aux c o c h o n s . 

Je n 'ai r e m a r q u é , j u s q u ' i c i , r ien qu i pût 

donner la p reuve du grand a t t a c h e m e n t q u e le 

pécari a, d i t - on , p o u r l ' h o m m e . Les individus 

que nous possédons sont colères , m é c h a n t s 

m ê m e vis-à-vis de leurs ga rd iens , et a imen t à 

mord re . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — De la peau du pécar i 

onfait des sacs et des cour ro ies ; la classe pauvre 

mange sa cha i r , qu i a un goût ag réab l e , mais 

nul lement semblable à celui de la chair d u 

cochon. Le lard , chez lui , n 'es t r eprésen té que 

par u n e mince couche de graisse . Lo r sque le 

pécari a été long temps poursuivi , sa viande 

prend l 'odeur de la g lande dorsa le , si l 'on n 'a 

le soin d 'enlever ce l le-c i a'ussitôt. Quand le 

pécari n 'a pas été fat igué, on p e u t le laisser 

longtemps sans le dépoui l le r , ce t te odeur ne se 

c o m m u n i q u e r a pas à la cha i r . 

L E S B A B I R O U S S A S — BABIRUSSA. 

Lie Hirscheber, The Babiroussa. 

C a r a c t è r e s . — A u x C é l è b e s et aux MoluqueSj 

vit un suidé s ingul ie r , plus é lancé , plus h a u t sur 

j a m b e s q u e les au t r e s espèces de la famille, et 

por tant des canines semblables à de véri tables 

cornes . Ces dents , en effet, c ro issent t e l l emen t , 

et les supé r i eu res se r e c o u r b e n t d 'une façon si 

ex t raord ina i re , qu ' on peu t les compare r à des 

cornes . Les E u r o p é e n s lui on t conservé le n o m 

du pays : babi-roussa, qui signifie cochon-cerf (1). 

La forme des den ts , c o m m e nous venons de le 

d i r e , d i s t ingue cet an imal de tous les au t re s 

suidés ; aussi en a- t-on fait avec jus te raison un 

genre à par t . 

L E B A B I R O U S S A O R I E N T A L — BJBIRVSSÂ 
OB1ENTALIS. 

Der Babirusa, The Babiroussa. 

C a r a c t è r e s . — Le babiroussa [fîg. 352) est un 

animal d'assez g rande taille. Des voyageurs a s 

surent en avoir vu qui avaient les d imensions 

d'un â n e ord ina i re . En moyenne , un babi roussa 

adulte a 1 m è t r e de long et 80 cent , de h a u t ; 

la q u e u e m e s u r e 23 cen t . 

Cet an imal ressemble beaucoup aux au t res 

cochons . 11 a le corps a l longé , rond , gros, un 

peu c o m p r i m é l a t é ra lement , le dos fa ib lement 

bombé, le cou cou r t et gros , la tôLe a l longée, 

(1) Voy. F. Roulin, Histoire naturelle et Souvenirs de 

voyage, P. ris, 1805, p. 119. 

re la t ivement pe t i te , le front fa iblement b o m b é , 

le groin mobi le , obtus c o m m e chezles sangl iers , 

t e r m i n é pa r u n e parLie co rnée , à bord calleux et 

d é b o r d a n t beaucoup la lèvre in fé r ieure . L e s j a m -

bes sont fortes, droi tes , toutes t e rminées pa r 

qua t r e d o i g t s ; les doigts an té r i eu r s sont plus 

écar tés que chez les au t res su idés . Les yeux sont 

pet i ts , dénués de cils ; les oreil les, de m o y e n n e 

l o n g u e u r , minces , é t ro i tes , po in tues et d ro i tes . 

Mais ce que l 'animal a de p lus r e m a r q u a b l e , ce 

sont les canines de la m â c h o i r e supé r i eu re . Minces, 

po in tues , dir igées en h a u t et en a r r i è r e , ces dents 

dev iennen t si longues que , chez les vieux ani

m a u x , elles p é n è t r e n t parfois dans la peau du 

front, vers leque l elles se r e c o u r b e n t en demi-

c e r c l e ; leur lace an t é r i eu re est a r rond ie ; leurs 

faces la térales sont aplat ies et incl inées en a r 

r iè re ; l eu r b o r d pos té r i eur est t r a n c h a n t ; les 

canines de la mâcho i re infér ieure sont plus cour 

tes , p lus droi tes , et dir igées en h a u t . Ces dents 

on t beaucoup moins de longueur chez la femelle 

q u e chez le mâ le . 

Le corps du bab i roussa est couver t de poils 

assez cour ts et épars , p lus abondan t s le long de 

l 'épine dorsa le , en t r e ' l e s plis de la p e a u , e t au 

bou t de la q u e u e , où ils fo rment une peti te touffe. 

La peau est d u r e , épaisse, r ugueuse , avec des plis 

profonds à la face, a u t o u r des oreilles et au cou. 

Le dos et la par t ie externe des m e m b r e s sont 

d ' un gris c e n d r é sale, la face in te rne des m e m 

bres est rouge roui l le . Les poin tes des soies for

m e n t su r la l igne méd iane u n e l igne c la i re , d 'un 

j aune b r u n . Les oreilles sont noi res . 

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

doivent ê t r e regardées c o m m e la véri table pa t r ie 

de cet an ima l : il y est t r è s - c o m m u n . On le 

t rouve encore dans les pet i tes îles de B o u r o u et 

de Malado, dans que lques-unes des Xouri l les , 

n o t a m m e n t à Xoul l i , Mangli et B a n g a h i ; il s e m 

ble m a n q u e r dans les Moluques , les g randes îles 

de l 'ouest de l ' a rchipel de la S o n d e , et sur le 

con t inen t as ia t ique . Il serai t possible qu ' i l habi

t â t aussi la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Ir

lande ; on y a du moins t rouvé des dents de b a -

bi roussas entre les mains des ind igènes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . —• Il Semble 

que le babi roussa ait été connu des anc iens ; du 
moins les l inguistes se sont-ils efforcés de lui 

r a p p o r t e r p lus ieurs n o m s incompréhens ib l e s . On 

possédait en E u r o p e , depuis p lus ieurs siècles, des 
crânes de bab i roussas ; mais on ne connaissai t pas 

la peau et l'on ne pouvai t se faire une idée ju s t e 

de l ' an imal par les dessins ou p lu tô t les carica
tura qu'en avaient faites les p r e m i e r s observa-
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tours . D ' un au t re côté, son his toire n 'é ta i t q u ' u n 
ramass is de réci ts ex t raord ina i res , qu i ont été en 
par t ie rectifiés depuis q u e l'on a a m e n é des b a -
b i roussas vivants en E u r o p e , et qu ' on a pu les y 
é tud i e r . N é a n m o i n s , il y a c e r t a i n e m e n t encore 
des fables dans ce que l 'on racon te de la vie de 
l 'espèce à l 'état de l ibe r té . 

Le babi roussa a les hab i t udes des au t res suidés, 
et r e c h e r c h e p e u t - ê t r e encore p lus le vois inage 
de l 'eau. 11 se t ient dans les forêts ma récageuses , 
les roseaux , les ravins , les bords des lacs, les 
lieux où croissent beaucoup de p lan tes a q u a t i 
ques . C'est au mi l ieu de parei l les condi t ions que 
ies babi roussas se r éun i s sen t en t roupeaux plus 
ou mo ins n o m b r e u x , d o r m a n t le j o u r , r ôdan t la 
nu i t , m a n g e a n t t ou t ce qu ' i l s t rouven t . L e u r 
m a r c h e est u n t ro t r a p i d e ; ils sont p lus agiles à 
la course que le sangl ier , sans qu ' on puisse ce 
pendan t , c o m m e on l'a fait, les compare r a u cerf 
sous ce r a p p o r t . 

On s 'esteru obligé de c h e r c h e r la ra i son de la 
forme par t i cu l i è re des canines d u babi roussa , et 
l 'on a dit qu 'e l les avaient p o u r fonct ion de pe r 
m e t t r e à l ' an imal de s ' acc rocher aux b ranches , 
soit p o u r sou ten i r sa t ê t e , soit p o u r se ba l ance r 
n o n c h a l a m m e n t . Malheureusement , les indigènes 
r a c o n t e n t la m ê m e chose du chevrota in p o r t e -
m u s c . 

11 est cer ta in que le babi roussa est u n parfait 
n a g e u r ; i ion-seu lement il t raverse les fleuves, 
mais encore il franchit les bras de m e r à la nage , 
et passe ainsi d 'une île à l ' au t re . 

L 'ou ïe et l 'odorat sont les p lus développés 
de ses sens . Sa voix consiste en u n g r o g n e m e n t 
faible et p ro longé . Son inte l l igence est au m ê m e 
niveau q u e celle des au t res suidés . 

L e babi roussa évite l ' h o m m e ; mais , q u a n d il 
en est serré de p r è s , il se défend avec courage , 
et ses canines infér ieures sont des a r m e s faites 
p o u r inspirer des cra in tes au plus courageux. U n 
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Fig. 353. Le Phacochère d'Ethiopie. 

officier de m a r i n e , qu i avait eu p lus ieurs fois 

affaire à ces a n i m a u x , n ' en par la i t qu ' avec u n 

cer ta in respect , et ne paraissai t pas faire volon

tiers le réc i t de ses r encon t re s . 

La femelle m e t bas en février u n ou deux 

marcass ins , longs de 16 à 22 cen t . , les soigne, 

e t les défend avec a u t a n t de tendresse e t de cou

rage q u e le font les au t res cochons . 

C h a s t i e . — Les ind igènes t u e n t le babi roussa à 

coups de lance : ils le chassent souvent à t r a q u e . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j eunes , les babiroussas s 'ap

pr ivoisent j u s q u ' à u n cer ta in degré ; ils s 'habi

tuen t à leur ma î t r e , le suivent , et t émo ignen t 

leur reconnaissance en secouant la q u e u e et 

les oreil les. 

Les indigènes eux-mêmes r e g a r d e n t le b a b i 

roussa c o m m e un an ima l t rès-s ingul ier ; aussi 

q u e l q u e s ra jas le t i ennen t - i l s parfois en capt i

vité, par cur ios i té . Un de ces a n i m a u x se vend 

toujours fort cher , et vaut dans le pays ju squ ' à 

un mill ier de francs. 

Le gouve rneu r hollandais des Moluques , Mar-

c u s , d o n n a aux na tura l i s tes français Quoy et 

Gaimard , lors de leur voyage a u t o u r du m o n d e , 

u n e pa i re de bab i roussas , et p o u r ces a n i m a u x le 

navire Ht un dé tou r de p lus de c inquan t e mi l les . 

Ce furent les p r e m i e r s qu i a r r ivèren t vivants en 

E u r o p e . Ils é ta ien t assez apprivoisés . La femelle 

avait plus de sauvager ie q u e le mâ le . Quand o n 

voulu t p r e n d r e les d imens ions de ce lu i -c i , elle 

vint par de r r i è r e , et mord i t les vê tements des 

gens occupés à le m e s u r e r . T o u s deux é ta ient 

très-sensibles a u froid. Ils t r embla ien t con t inue l 

l e m e n t , se t ena i en t l 'un près de l ' au t r e et , m ê m e 

en é té , se c a c h a i e n t sous la pai l le . En m a r s , la 

femelle m i t bas un pet i t , d ' un b r u n foncé, et, à 

par t i r de ce m o m e n t , elle fut t r è s -méchan te . Elle 

n e p e r m e t t a i t à pe rsonne de t o u c h e r son m a r 

cass in ; elle déch i r a les hab i t s de son gardien , et 

le m o r d i t m ê m e v io lemment . M a l h e u r e u s e m e n t 

ces deux a n i m a u x ne vécu ren t pas l ong temps : 

le c l imat les tua . Us s ' hab i t uè r en t r a p i d e m e n t à 

la nou r r i t u r e des p o r c s ; ils a ima ien t beaucoup 

les p o m m e s de te r re et la farine délayée dans 
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l'eau. Le j e u n e , qui étai t u n m â l e , crût r a p i d e - , 
m e n t ; en que lques semaines , il avait déjà a t te in t 
u n e cer ta ine ta i l le . Il m o u r u t avant sa d e u x i è m e 
a n n é e . A cet âge , les can ines supér i eu res n 'a
vaient pas encore percé la peau d u m u s e a u . 

P lus t a rd , on vit d ' au t re s babi roussas en A n 
g l e t e r r e ; mais ce sont tou jours de t r è s -g randes 
raretés dans les j a r d i n s zoologiques . 

L E S P I I A C O C l l È I l E S — PHACOCHOERUS 

Die Wai'zenschvjeine. 

C a r a c t è r e s . — L'Afr ique possède encore des 
représen tan ts m o n s t r u e u x de la famille des su i 
d é s ; nous voulons par ler des phacochères ou co
chons à verrues, espèces les plus lourdes de tou te 
la famille. L e u r tê te su r tou t est h i d e u s e . Les 
yeux et les oreilles sont peti ts ; le gro in est t rès-
l a rge , la face couver te de bour re le t s cu t anés 
é p a i s ; les bouto i r s sont é n o r m e s . 
' On en connaî t deux espèces qui hab i t en t , l 'une 

le cap de B o n n e - E s p é r a n c e , l 'autre l 'Abyss in iee t 
l 'Afrique cen t ra le . Toutes deux ont à peu près la 
taille du sangl ier . Elles on t 2 mè t r e s de long , sur 
lesquels un d e m i - m è t r e a p p a r t i e n t à la q u e u e , et 
t m , l o de h a u t e u r , au ga r ro t . 

L E P H A C O C H È R E D ' E T H I O P I E — PII ACOCIIOEHUS 
JETII10P1CUS. 

Der Eartklufer ou Schnecllciufer, The Vlacke Vark. 

C a r a c t è r e s . — L e phacochè re d 'E th iopie (fuj. 

353) (1), le coureur rapide, c o m m e l 'appel lent les 
colons du Cap, est le plus laid des suidés . Il a le 
corps gros , le cou cour t , le dos large, les pieds 
forts, la tête lou rde , le m u s e a u large et aplat i , le 
groin épais , les na r ines t rôs-écar tées , la lèvre s u 
pé r i eu re épaisse, sa i l lante , les yeux pet i t s , p l a - ! 
c e s t rès en h a u t et en a r r i è re , les oreilles cou r t e s , 
à poils n o m b r e u x ; la peau est épaisse? r u g u e u s e , 
à soies r a r e s ; u n e c r in iè re , c o m m e n ç a n t en t r e 
les oreil les, se con t inue le long du dos . L ' an ima l ! 
est b run ; la tôle et le dos sont plus foncés ; les 
oreil les sont b lanches ; la c r in iè re est d 'un b r u n 
foncé. 

La dent i t ion est par t icu l iè re : les incisives 
m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t ; les canines supér ieu
res sont t rès -grandes ; elles sont obtuses , e t p r é 
sen ten t des sillons longi tud inaux en avant et en 
a r r i è r e ; elles ont 14 cent , de d iamèt re à la ra -

(1) La figure 353 ne ressemble pas à l'animal vivant. Le 
corps est trop mince, la téte trop élégante. les pattes sont 
trop hautes, les boutoirs trop pointus, l'animal est bien 
p'us lourd qu'il n'est représenté. [Note de Bre'im.) 

c ine , e t 2 5 cent , de l o n g u e u r ; elles r e s semb len t 

p lus aux défenses des é léphan ts qu ' aux bou to i r s 

des sangl iers . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal S e 

t rouve depu i s le Cap j u s q u ' a u golfe de Guinée . 

L E P H A C O C H È R E D ' É L I E N — PHACOCHOERUS 
ML1AN1. 

Die Harocha, dos Mlianische Warzenschwein, 
The Ealleef o u Haroja. 

C a r a c t è r e s . — Le phacochè re d 'Él ien ou à in

cisives, c o m m e on le n o m m e aussi , le harocha des 

Abyssins, ressemble à son congénè re . Il a les 

can ines p lus pe t i tes , et il possède toujours deux 

incisives. 

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

habi te p r o b a b l e m e n t tou te l 'Afrique cen t ra le . 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — N O U S ne sa
vons q u e t r è s -peu de chose du genre de vie de 
ces deux espèces de su idés . On les r e n c o n t r e en 
t roupes de dix à quinze ind iv idus , dans les en -
Iroits couverts de forêts et de buissons . Les 
t roupes de p h a c o c h è r e s d 'Él ien sont t r è s - c o m 
m u n e s dans les forêts des mon tagnes de la côte 
d 'Abyssinie ; j e n 'a i c ependan t a p e r ç u q u ' u n e fois 
u n de ces a n i m a u x , sans pouvoir l 'observer . D'a
près Rûppel l , les phacochères se nour r i r a i en t 
exc lus ivement de rac ines , ce qu i expl iquera i t 
leurs fortes défenses. Quand ils c h e r c h e n t l e u r 
n o u r r i t u r e , ils r a m p e n t sur le dos du c a r p e , qui 
est fléchi, et dé rac inen t ainsi les p lan tes . P o u r 
avancer , ils glissent en se poussant avec l eu r s 
pieds de der r iè re , et fo rment de la sorte de 
profonds si l lons dans les buissons. De là pro
v iennen t les callosités qu' i ls ont à la face an té
r i eu re du carpe . 

En Abyssinie, chré t iens et m a h o m é t a n s re 
ga rden t le p h a c o c h è r e c o m m e un an ima l i m p u r 
et ne le chassen t pas ; aussi ne p e u t - o n r ecue i l 
lir sur lui q u e des rense ignements très-insuffi
sants . Ils d isent qu ' i l est méchan t ; le vieux Sparr-
raann e x p r i m e la m ê m e opinion. « On n o m m e 
ces a n i m a u x porcs des forêts, d i t - i l . Us sont j a u 
n e s , vivent dans des t rous creusés en ter re e t sont 
t rès -dangereux . Ils fondent sur l ' h o m m e c o m m e 
une flèche, e t lui déch i ren t le ven t re à coups de 
bouto i r s . On les t rouve réunis en t roupeaux . 
Quand ils fuient, chacun p rend son pet i t dans sa 
gueule . A Kambedo , ils s 'accouplent avec les 
cochons domes t iques , et les mét is nés de ces 
un ions sont féconds. » 

« J e choisis pour m a proie u n vieux mâle , r a 
conte Gordon C u m m i n g , et je le séparai du reste 
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du t roupeau . Apres avoir galopé environ dix 

milles der r iè re lu i , nous a r r ivâmes à u n e pen te , 

et là je résolus de l ' a t t e n d r e . Au m o m e n t où je 

me tournai p o u r l ' aborder , il s 'arrê ta e t m e re

garda avec un air m e n a ç a n t ; sa b o u c h e écumai t . 

J 'eusse p u faci lement le tue r , mais j ' a t t e n d a i s 

qu'il se dir igeât sur moi . Il m e surpr i t pa r l 'opi

niâtreté avec laquel le il me tenait t ê te . J ' en fus 

excité, et j e m a r c h a i sur lu i . A m o n g r a n d élon-

nement , il ne se d é t o u r n a p a s ; il m a r c h a d e r 

rière m o n cheval , me suivant c o m m e un chien . 

Cela me rendi t déf iant ; j e me douta is que ce 

rusé c o m p a g n o n ne chercha i t q u ' u n e re t ra i te 

pour y d ispara î t re . J e réso lus de m e t t r e pied à 

terre e t de le tuer ; mais au m o m e n t où j e venais 

de p r end re ce t te décis ion, j e m e trouvai au m i 

lieu d ' u n e quan t i t é de g r a n d e s cavernes , la d e 

meure de ces porcs de t e r r e . Arr ivé devan t l 'une 

de ces cavernes , m o n an imal d i sparu t avec rapi

di té d e devant mes yeux . » 

D'après S m i t h , cet an ima l est aussi t é m é 

raire que m é c h a n t . R a r e m e n t il p r e n d la fu i t e ; 

d 'o rd ina i re il accepte le c o m b a t . Il se loge 

dans des t rous , sous des rac ines d ' a rbres , sous 

des blocs de roche r s . Les chasseurs les plus 

adroi ts seuls osent l ' a t t aque r , car il s 'é lance 

b r u s q u e m e n t , f rappant à droi te et à gauche , et sa 

m o r t seule m e t fin à la lu t t e . Sa chasse est t r è s -

pér i l leuse ; aussi les indigènes les plus courageux 

la p ra t iquent - i l s avec a r d e u r . 

C a p t i v i t é . — E n 1775 on vit en E u r o p e le 

p r e m i e r phacochè re vivant; il venait du Cap. On le 

g a r d a l o n g t e m p s au ja rd in zoo log iqucde La Haye, 

ét on le croyait t rès-doux, l o r s q u ' u n jou r sa mé

c h a n c e t é éc la ta ; il se p réc ip i t a sur son gardien 

e t le blessa m o r t e l l e m e n t d 'un coup de bou to i r . 

Il évent ra u n e t ru ie d o m e s t i q u e q u ' o n lui avait 

donnée , e spéran t qu ' i l s ' aoeouple ra i t avec elle. On 

le nourr i ssa i t c o m m e les au t re s po rc s . Il m a n 

geai t des gra ins , du ma ï s , d u blé , des rac ines et 

du pa in . 

J e vis une paire de ces a n i m a u x à Anvers : 

c 'é ta ient des j eunes qu i n 'avaient pas encore de 

bouto i r s . On pouvai t les voi r -g l i ssant su r les 

ar t icu la t ions du carpe , c o m m e Rùppel l nous l'a 

d i t . I ls p rena ien t tou jours cet le pos tu re pour 

m a n g e r et p o u r c reuser la t e r re . Ils n e diffé

r a i e n t pas d 'ai l leurs des aut res su idés . 

LES OBESES — OBESA 

Die Plumpeti. 

La de rn iè re f a m i l l e ' c o m p r e n d les p a c h y d e r 

mes p r o p r e m e n t di ts ou obèses . La créa t ion a c 

tuelle n 'en r en fe rme que d e u x types : les r h i 

nocéros et les h ippopo tames ; mais aux époques 

an té r ieures , ce groupe étai t b ien plus r i c h e m e n t 

représen té . 

C a r a c t è r e s . — Les obèses se d i s t inguen t des 

familles p récéden tes par leurs os nasaux c o u r t s ; 

par leurs can ines pe t i tes , n e formant pas de vi

goureuses défenses, pa r la présence de den ts in

cisives, pa r leur corps lourd et g igan te sque , bas 

s u r j a m b e s , couver t d 'une peau épaisse, à peu 

près c o m p l è t e m e n t n u e , m a r q u é e de forts et 

n o m b r e u x pl is , su r tou t aux a r t i cu la t ions . Leu r s 

do ig t s , don t le n o m b r e varie de trois à qua t re , 

sont enveloppés de sabots incomple t s ou i n é 

gaux ; le nez et les oreilles sont t rès-développés, 

les yeux pet i t s . 

Le sque le t te de ces a n i m a u x se d i s t ingue par 

ses formes massives . Tous les os sont épais , forts, 

lourds . La face est a l longée, les ver tèbres cervi

cales on t des apophyses très-fortes ; les apophy

ses ép ineuses dorsales sont longues , les l omba i 

res l a rges , les sacrées e t les caudales faibles. Le 

n o m b r e des ver tèbres dorsales est considérable 

e t var iable dans de grandes l imi tes . Le ca rpe et 

le tarse sont t rès-développés; le doigt d u mil ieu 

es t p lus long que les au t res . 

A ce lourd sque le t t e sont insérés des musc les 

puissants ; ceux qui servent à mouvoi r les m e m 

bres et à fléchir la tête sont s u r t o u t v i g o u r e u x . 

La lèvre s u p é r i e u r e est chez que lques -uns p r o 

longée en une pet i te t r o m p e . Sa langue est lisse 

et épaisse, l 'œsophage large , l ' es tomac s imple ou 

d iv i s é ; l ' intest in a dix fois a u moins la lon

g u e u r du corps . ' 

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

nous para issent c o m m e des res tes des créa t ions 

an té r i eu res , c o m m e des ê t res a p p a r t e n a n t encore 

aux époques fabuleuses . Les genres , qui sont au 

j o u r d ' h u i si pauvres en espèces , é ta ient autrefois 

r i c h e m e n t r ep résen tés , non - seu lemen t d a n s les 

con t rées t ropica les , mais encore dans la zone 

t e m p é r é e , et j u s q u e dans les régions pola i res . 

Au jourd 'hu i , les deux genres qu i forment cetLc 

famille sont n e t t e m e n t d is t incts . Mais considé

rons les espèces fossiles, r e couvrons en imagi

na t ion de leurs musc les et de leur peau les os 
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que nous t r o u v o n s , et nous au rons u n e série à 
peu près c o n t i n u e ; nous serions m ô m e peu t - ê t r e 

obl igé de r a n g e r nos deux genres dans deux fa

mil les , tant le n o m b r e des genres et des espèces 

d i spa rus est cons idérable . 

Ac tue l l emen t , les obèses h a b i t e n t le sud de 

l 'Asie et que lques -unes des îles, l 'Afrique cen

t ra le et mér id iona l e . 

I l œ n r a , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -—• C o m m e les 

é léphan t s , l e s obèses a imen t le voisinage de l 'eau 
et les l ieux m a r é c a g e u x ; c o m m e ceux-c i , ils 
m o n t e n t depu i s la pla ine j u s q u e sur les h a u t e s 
m o n t a g n e s . Ils se pla isent dans les forêts épaisses 
et h u m i d e s , en t r ecoupées de m a r a i s , de lacs, de 
r iv iè res , de ru isseaux. Les h i p p o p o t a m e s sont 
liés à l 'eau, et ne s 'en é lo ignent q u e q u a n d ils n 'y 
t r o u v e n t p lus a u c u n e n o u r r i t u r e . 

P a r p lus ieurs po in t s , les obèses forment t r a n 
sition en t re les m a m m i f è r e s t e r res t res et les 
m a m m i f è r e s m a r i n s . Us rappe l l en t ceux-ci pa r 
leur masse , l eur a m o u r de l ' e au , ceux-là pa r 
leurs formes e t leur man iè re d ' ê t r e . Mais l ' h ip 
p o p o t a m e s 'avance déjà assez loin dans la m e r , 
et la facilité avec laquel le il nage et se j o u e dans 
l 'eau m o n t r e sa filiation avec les ba le ines . 

Les obèses sont sociables, sans l ' ê t re cepen
dant au m ê m e degré que les é léphan t s . Les h i p 
popo tames vivent enco re à p l u s i e u r s ; les rh ino
céros vivent par pa i res , ou r éun i s en pet i tes 
bandes peu n o m b r e u s e s . 

Les u n s sont des a n i m a u x n o c t u r n e s , les au t r e s 
ont des hab i tudes d iu rnes ; c ependan t , c 'est là 
u n e d is t inc t ion p e u t r a n c h é e , car on voit sou
vent les a n i m a u x n o c t u r n e s p e n d a n t le j o u r , les 
d iu rnes pendan t la n u i t . L e u r vie se passe à 
m a n g e r et à d o r m i r : l eu r ven t re est leur d i eu . 
Us surpassent tous les au t res m a m m i f è r e s en 
paresse et en g loutonner ie . La faim seule ou la 
fureur peuven t les faire se mouvo i r . E n ces 
que lques mo t s est décr i t e tou te l eu r vie i n t e l 
lec tue l le . Us sont auss i massifs au m o r a l , si l 'on 
p e u t ' a i n s i par le r , q u ' a u phys ique . L e u r m a r c h e 
est l ou rde , lente ; leur cour se ma ladro i t e ; mais 
u n e fois en m o u v e m e n t , cet te masse avance assez 
r a p i d e m e n t . Us sont p lus agi les dans l 'eau q u ' à 
t e r r e , l 'eau suppor t an t u n e par t ie de leur poids , 
et il leur faut u n e mo ins g r a n d e dépense de force 
p o u r avance r . Les obèses sont d 'excel lents n a 
g e u r s ; q u e l q u e s - u n s vivent m ê m e dans l 'eau. 
Us m a r c h e n t au fond des fleuves, nagent en t re 
deux eaux aussi b ien qu 'à la surface ; ils p lon
gent , se laissent a l ler au couran t , sans avoir 
besoin de se mouvoi r p o u r ma in ten i r leur équi 
l ibre . L 'eau est p o u r eux u n besoin ; n ' e n t r o u 

vent-ils pas , ils c h e r c h e n t des mare s et de la vase, 
et s'y vau t r en t et s'y rou l en t avec volupté . 

L e u r force pu i s san te leur p e r m e t de se frayer 
p a r t o u t un c h e m i n . Us se m e u v e n t sans pe ine 
dans l 'eau, dans les m a r a i s e t dans les forêts . 
Le fourré le plus touffu ne les a r r ê t e pas . Ils 
m a r c h e n t , r enversan t et cassant les b ranches 
qu i les a r r ê t en t , et après avoir passé que lques 
fois pa r u n endro i t , ils y on t frayé un la rge c h e 
min u n i ; ils t r a c e n t des sent iers m ê m e sur le 
flanc des m o n t a g n e s ; les p ier res rés i s ten t à pe ine 
à leur po ids . Te l c h e m i n que l 'on r encon t r e pa
raî t avoir é té é tabl i avec la pel le et la p ioche ; ce 
sont des rh inocé ros qui on t passé p lus i eu r s fois 
par là. Dans t ou t e s les forêts vierges , dans les 
jung les de b a m b o u s les p lu s épa i s , on voit aussi 
des sent iers la rges e t d ro i t s , qu i s emblen t avoir 
é té ouver t s p a r des ingén ieu r s . 

Les obèses se nour r i s sen t exc lus ivement de 
mat iè res végéta les . Us m a n g e n t des p lantes aqua
t iques , des céréa les , de l ' h e r b e , des feuilles et 
des b r a n c h e s d ' a rb re s , des rac ines , des f ru i t s ; 
mais q u a n d ils p e u v e n t chois i r , ils on t des préfé
rences , et l 'on se d e m a n d e si le goû t n 'es t pas , 
après l 'odora t , l eur sens le plus développé. Les rh i 
nocéros p r e n n e n t l eu r n o u r r i t u r e avec la pe t i te 
t r o m p e qui p ro longe leur lèvre s u p é r i e u r e . Le 
h i d e u x h i p p o p o t a m e l 'enlève avec ses fortes 
dents : ses lèvres , t r o p épaisses , ne cons t i t uen t 
pas u n bon o r g a n e de p réhens ion ; il ne p e u t 
r ien cuei l l i r avec elles, t and is que le rh inocé ros 
s'en sert avec p re sque au t an t d 'adresse q u e le 
t ap i r . On ne peu t pas d i re q u e ces a n i m a u x 
soient difficiles p o u r l eur n o u r r i t u r e . Ils avalent 
des ro seaux , des h e r b e s , des b r a n c h e s dépour 
vues de feuilles, des feuilles sèches , des p l an t e s 
ép ineuses , et m ô m e , au beso in , les e x c r é m e n t s 
d ' au t res he rb ivores . 

E n généra l , l eurs sens sont encore assez d é 
veloppés , l eur peau est t rès - sens ib le , l eur goût 
manifes te , leur odora t souvent t r è s -bon , l e u r 
ouïe excel lente , l e u r vue faible, l eu r in te l l igence 
p lus q u e méd ioc re . Owen a t rouvé que le r a p 
por t du poids d u cerveau du rh inocé ros au poids 
total du corps est de 1,164 ; chez l ' h o m m e , ce 
rappor t est de 1,30 ou 1,40. 

Les obèses v iven ten p a i x l e s u n s a v c c les au t r e s . 
Pais ibles et p a r e s s e u x , ils sont par cela m ê m e fort 
pa t ients m a i s , u n e fois excités , leur fureur n e 
c o n n a î t p l u s d e b o r n e s : ils m é p r i s e n t t o u t d a n g e r , 
et se préc ip i ten t sur l ' h o m m e c o m m e sur l 'é lé
p h a n t . Us peuven t devenir t r è s -dange reux , q u o i 
q u e leur l o u r d e u r les e m p ê c h e de déployer t o u t e 
leur force con t r e des ennemis plus agiles. 
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Leur voix est un g r o g n e m e n t ou u n e sor te de 

hennissement ou de mug i s semen t désagréable . 

Tous ces a n i m a u x g i g a n t e s q u e s . n e sont pas 

Irès-féconds. La femelle, après une longue ges 

tat ion, ne m e t bas q u ' u n peti t , qu 'el le a ime b e a u 

coup et qu 'e l le défend avec courage en cas de 

danger . Sa croissance est t r è s - l en te ; pa r con t r e , 

il semble a t t e indre à un âge avancé . 

C a p t i v i t é . — J e u n e s , ces an imaux se laissent 

faci lement d o m p t e r ; on n e peut j ama i s n é a n 

moins s'y fier en t i è rement . Us sont t rop s tupides 

pour pouvoir être bien apprivoisés. Beaucoup 

t émoignen t à leur ma î t r e u n cerLain a t t ache

ment . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — P a r t o u t où l ' homme 

étend sa domina t ion , ces an imaux sont condam-

DUEIIU. 

nés à d i s p a r a î t r e ; ils causent t rop de ravages 

pour qu ' on puisse les suppor t e r . Ils sont , d 'a i l 

leurs , d 'une valeur assez g rande p o u r qu ' on ne 

les épargne pas . On util ise l eu r cha i r , leur 

graisse, l eur peau , leurs os , leurs cornes et leurs 

d e n t s . 

L E S R H I N O C É R O S . — RHINOCEROS. 

Die Nashô'ner, The Rhinocéros. 

Le p remie r genre don t cette famille se c o m 

pose est celui des rh inocé ros , dans lequel on 

compte s ix , et suivant que lques a u t e u r s sept 

espèces encore vivantes, et environ a u t a n t d ' e s 

pèces fossiles, p o u r la p lupar t t r è s - r e m a r q u a 

bles. 
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C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — Les anc iens 

connaissa ient par fa i tement les r h i n o c é r o s . Il n 'y 

a pas de doute que c 'est du rh inocéros que par le 

la Bible sous le n o m de licorne, et que c'est à lui 

que fa i t allusion J o b , lorsqu ' i l dit : « C r o i s - t u q u e 

la l icorne te servira et d e m e u r e r a à ta c r è c h e ? 

Pei.x-tu l 'a t teler au j o u g , et t r ace r avec elle des 

si l lons? Oses-tu te confier à u n a n i m a l aussi fort, 

et te la issera- t -e l le t rava i l le r? Oses-tu c ro i re 

qu 'el le te r appor te ra les gra ins , et qu 'e l le r e m 

plira tes g r e n i e r s ? » Le texte or ig inal n o m m e 

cet an ima l rem, et lui d o n n e t an tô t une c o r n e , 

t an tô t d e u x . 

Les R o m a i n s ont é g a l e m e n t t r è s -b ien c o n n u 

le rh inocé ros , l ' un ico rne aussi b ien que le 

b i co rne . Us le faisaient figurer dans les j e u x d u 

c i rque . D'après P l ine , ce fut P o m p é e qui le p r e 

mie r a m e n a à R o m e , en 61 avant Jésus-Chris t , 

u n rh inocéros u n i c o r n e , en m ô m e t emps qu 'un 

lynx des Gaules et u n babou in d 'E th iop ie . 

« Le rh inocé ros , dit P l ine , est l ' ennemi né de 

l ' é léphant . Il a iguise sa corne su r une p i e r r e ; 

dans le c o m b a t , il vise au ven t re , sachant q u e 

c'est l ' endroi t le plus vulnérable , et t ue ainsi 

l ' é l éphan t . » Il ajoute que l 'on t rouve des r h i n o 

céros à pa r t i r de Méroé, ce qu i est e x a c t ; on 

en voit encore q u e l q u e s - u n s au jou rd 'hu i . 

a Dans la ville d 'Adule ton , le g rand m a r c h é 

des Troglodytes et des É th iop iens , à cinq j o u r 

nées de navigat ion de P lo l émée , on vend en 

grande quant i té de l ' ivoire, des cornes de rh ino 

céros , du cu i r d ' h i p p o p o t a m e e t d ' au t res objets 

ana logues . » 

Le p r e m i e r a u t e u r qu i décrivi t cet an ima l fut 

Aga tha rch ides ; S t r a b o n , qu i en vit u n vivant à 

Alexandr ie , en a par lé ap rès lui . Pausan ias le 

m e n t i o n n e sous le n o m de bœuf d'Ethiopie. Mar

tial ( 1 ) connaissai t les deux e s p è c e s ; il dit de 

l 'une : 

C'est pour vous, ô César, qu'exposé dans l'arène, 
Ce fier rhinocéros a lutté vaillamment, 
Et d'un coup de sa corne a transpercé sans peine, 
Comme un vil mannequin, le taureau tout tremblant.... 

et de l ' au t re : 

Tandis que le piqueur, intimidé, harcèle 
Los flancs du monstre informe à s'irriter trop lent, 
Tout à coup dans ses yeux la fureur étincelle 
Et ranime l'espoir d'un peuple impatient : 
Un coup de double corne a lancé dans l'espace 
L'ours énorme, enlevé comme un volant qui passe. 

Les anc iens Égypt iens n e s e m b l e n t avoir fait 
nul le a t tent ion au rh inocé ros . J u s q u ' à ce j o u r , 

(I) Martlial, trad. iné ite de M. Ch. Meaux-St.-IUarc. 

on ne l'a t rouvé représen té su r aucun m o n u 

m e n t . Les prê t res de Méroé, dans la Nubie du 

Sud , on t dû le bien conna î t r e . Les au teu r s arabes 

pa r l en t de b o n n e h e u r e d e ces a n i m a u x et dis

t i nguen t l 'espèce de l ' Inde de celle de l 'Afrique. 

Dans leurs légendes , le rh inocé ros figure sou

vent c o m m e un ê t re e n c h a n t é . 

Pu i s , d u r a n t longues a n n é e s , il n ' en est plus 

fait men l ion . Mais a u t re iz ième siècle, Marco 

Polo ; cet a u t e u r cé lèbre et don t les réci ts sont si 

impor t an t s p o u r l 'h is toire na tu re l l e , r o m p t ce si

lence. Il par le de p lus ieurs r h inocé ros qu ' i l avait 

vus à S u m a t r a p e n d a n t son voyage aux Indes . 

« Ils o n t là, di t - i l , b eaucoup d ' é l éphan t s et de 

l ions à cornes , qu i sont p lus pet i ts q u e ceux- là , 

et on t le poil du buffle ; leurs pieds ressemblen t 

à ceux des é l éphan t s . Us po r t en t u n e corne au 

mi l ieu du front, mais n ' en blessent j ama i s per

sonne . Quand ils a t t a q u e n t q u e l q u ' u n , ils le 

renversent p lu tô t sous leurs genoux e t le f rap

pen t de l eu r l angue , qui est m u n i e de longs p i 

q u a n t s . L e u r t ê t e ressemble à celle du sangl ier ; 

ils la p o r t e n t toujours vers la t e r r e . Us se tien

nen t de pré fé rence dans la v a s e ; ce sont des 

a n i m a u x grossiers et ma lp rop re s . » 

E n 1513, le ro i E m m a n u e l r e ç u t enfin u n r h i 

nocéros vivant des Indes or ienta les . La r e n o m 

mée l ' appr i t b ien tô t à tous les pays . Alber t Durer 

en publ ia u n e g ravu re , exécutée d 'après u n 

mauva i s dessin qui lui avait été envoyé de Lis

bonne . El le r ep résen te u n an ima l q u ' o n di ra i t 

vêtu d ' u n e c h a b r a q u e ; il a des écail les aux 

pieds , ana logues à celles d ' une cuirasse et u n e 

pet i te corne sur les épaules . P e n d a n t p rès de 

deux cents ans , ce fut là la seule image q u e l 'on 

eû t des rh inocéros . Au c o m m e n c e m e n t de ce 

siècle s eu lemen t , Chard in , qui avait vu u n r h i n o 

céros à I spahan , pub l ia u n me i l l eu r dessin de 

l ' an imal . 

Bon t ius , au mi l i eu du dix sep t i ème siècle, 

avait déjà par lé des m œ u r s d u rh inocé ros . Tous 

les voyageurs , depu i s ce t te époque , ont décr i t 

l 'une ou l ' aut re espèce , et les rh inocé ros du sud 

de l 'Afrique n o t a m m e n t sont m a i n t e n a n t assez 

bien connus pour q u e nous puiss ions d o n n e r 

faci lement u n ape rçu généra l des ca rac tè res et 

des m œ u r s de ces a n i m a u x . 

C a r a c t è r e s . — Les rh inocéros ne sont pas les 

plus massifs des p a c h y d e r m e s , n é a n m o i n s ils 
n 'on t r ien d 'é légant : ce sont des a n i m a u x mal 
bâ t i s , de g rande tail le, à dos lou rd , à cou cour t , 
à t é te a l longée, à m e m b r e s cour ts e t épais , à pieds 
t e rminés pa r trois doigts recouver t s de sabots 
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petits e t faibles. Leur peau est épaisse e t unie ; 

celle des espèces fossiles était recouver te d 'une 

abondante toison. La face est a l longée, et por te 

une ou deux cornes d ' inégale longueur . Le sque

lette est caractér isé par des formes massives. Le 

crâne est long et plus bas que celui des au t res 

p a c h y d e r m e s ; les f rontaux forment le quar t ou 

le t iers de ce t te l o n g u e u r ; ils se soudent à des 

os nasaux forts et larges , qui r ecouvren t les fosses 

nasales et sont encore sou tenus pa r une cloison 

médiane . A la base de la corne , ces os sont cou

verts de rugos i tés , d ' au t an t plus p rononcées q u e 

la corne est plus g r a n d e . L 'os incisif n 'es t visible 

que chez les espèces qui on t des incisives pe r 

sistantes : chez celles qui p e r d e n t leurs den ts 

dans l eur jeunesse , il s 'a trophie c o m p l è t e m e n t . La 

colonne ver tébra le est formée de fortes ver tèbres , 

munies d 'apophyses ép ineuses t r è s - longues ; dix-

neuf à vingt p o r t e n t des côtes fa iblement re 

courbées , larges e t épa i s ses ; le d i a p h r a g m e est 

inséré à la qua to rz ième ou à la dix-sept ième ver

tèbre dorsa le . Les cinq ver tèbres sacrées se sou

dent de bonne h e u r e . Les ver tèbres caudales sont 

au n o m b r e de vingt-deux à vingt- t rois . Tous les 

au t r e s os se d i s t inguen t par leur force et leur 

poids . Les dents diffèrent n o t a b l e m e n t de celles 

des aut res m e m b r e s de cet te famil le . Les can ines 

m a n q u e n t toujours , et souvent aussi les qua t re 

incisives. Celles-ci existent b ien d ' abord , mais 

ne t a r d e n t pas à dispara î t re , si c o m p l è t e m e n t , 

qu 'on a voulu nier l eur p r é sence . Il y a sept m o 

laires à c h a q u e m â c h o i r e ; c h a c u n e semble for

mée de plusieurs l a m e s . La surface de mas t i ca 

tion s 'use avec le t emps , e t il en résul te des 

dessins variés . 

Les par t ies mol les m é r i t e n t aussi q u e nous 

leur consacrions que lques l ignes. La peau de la 

lèvre s u p é r i e u r e est m i n c e , très-vasculaire et 

très-nerveuse. La l angue est g rande et sensible . 

L 'œsophage a l m , 6 0 de long et 8 cent , de dia

mè t r e . L ' e s tomac est s imple , a l l ongé ; il a l m , 3 0 

de d i amè t r e longi tudina l , et 68 cent , dans son 

plus g rand d i amè t re t ransversal . L ' in tes t in grôlc 

a de 16 à 21 mèt res de l o n g ; le c œ c u m , de 66 

cent, à i m è t r e , le gros intest in de 6 à 8 m è t r e s ; 

le r ec tum, de 1 mè t re à l^ .âO. Les yeux sont r e 

marquab les par leur pet i tesse . 

Le corps est r ecouver t d 'une peau t rès-épaisse . 

Elle a 7 mi l l im. à la face in te rne des m e m b r e s , 

2 cen t im . au mi l ieu du ven t r e , et offre u n e bien 

plus grande épaisseur encore sur le dos. Chez cer

ta ines espèces, elle est l isse; chez d 'au t res , elle 

forme des plis p ro fonds ; et chez d ' au t re s encore , 

de véri tables écailles séparées par des p l i s . 

La corne est ronde ou angu leuse et creuse , 

et e n t i è r e m e n t formée de fibres co rnées paral 

lèles et t rès-f ines , d ' inégale l o n g u e u r , les mé

dianes é tan t les plus g r a n d e s , les externes 

les p lus c o u r t e s , et ayan t c h a c u n e de 115 à 

76 mi l l i èmes de mi l l imè t re de d i a m è t r e . Celle 

c o r n e , qui peu t a t t e indre j u s q u ' à 1 m è t r e de 

l o n g , el qu i se r e c o u r b e assez fo r t emen t en 

ar r iè re , n ' a pas d 'axe osseux c o m m e chez les 

r u m i n a n t s . El le repose par u n e surface large 

e t a r r o n d i e su r les rugos i t é s des os nasaux 

et frontaux, ou, p o u r m i e u x d i re , su r la peau 

d o n t elle est u n e d é p e n d a n c e . Q u a n d il y a deux 

c o r n e s , la p o s t é r i e u r e est c o n s t a m m e n t plus 

cour t e et p lus pe t i t e q u e l ' an té r i eu re . 

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

ros ne se t r o u v e n t p lus au j o u rd ' h u i qu ' en Asie , 

surle con t inen t auss i b ien q u e d a n s les îles, e t 

en Afr ique . 

D i s t r i b u t i o n g é o l o g i q u e . — Les rh inocéros 

é ta ien t b ien p lus n o m b r e u x dans les é p o q u e s 

géologiques an t é r i eu re s : leurs débr i s fossiles 

se r a p p o r t e n t , en effet, à u n n o m b r e assez c o n 

s idérable d 'espèces . 

Je ne veux en m e n t i o n n e r q u ' u n e , le r h i n o c é 

ros à deux cornes , à cloison des fosses nasales 

osseuse (rhinocéros tichnrhinus), don t on a dé

couver t n o n - s e u l e m e n t les os, mais e n c o r e la 

peau el les poi ls . Dans tout le nord de l 'Asie, 

depu i s le Don j u s q u ' a u dé t ro i t de B e h r i n g , il 

n ' es t pas un fleuve dont on ne t rouve les rives 

couver tes d 'ossements fossiles, su r tou t d 'é lé

p h a n t s , de buffles et de rh inocé ros , et c h a q u e 

a n n é e , au dégel , on y recue i l le u n e g r a n d e 

quan t i t é d ' ivoire fossile, l eque l fait l 'objet d 'un 

c o m m e r c e cons idérab le . 

K Lo r sque j ' a r r i va i à Iakoulsk en mar s 1772, 

di t Pal las , le g o u r v e r n e u r de la Sibér ie or ien ta le 

me m o n t r a le pied de devant et le pied de der

r iè re d 'un rh inocé ros , encore recouver ts de l e u r 

peau . On avait t rouvé l ' an imal dans le sable , au 

bord d 'un fleuve. On avait laissé là le t r o n c . » 

Pal las recuei l l i t le plus de r ense ignemen t s qu ' i l 

pu t et rappor ta la tûte et le p ied à Sa in t -Pé t e r s 

b o u r g . Brandt , p lus ta rd , examina ces res tes fos

siles, et nous savons m a i n t e n a n t q u ' à l ' époque 

d i luv ienne , cel te espèce a hab i t é le cen t re et le 

n o r d de l 'Europe , le n o r d de l 'Asie, et qu 'e l l e 

étai t avec le m a m m o u t h un des p a c h y d e r m e s 

les plus c o m m u n s de no i re con t inen t . On en a 

encore découver t les os, et souvent en quan t i t é 

é t o n n a n t e , en Russie , en Pologne , en Al l ema

gne , en F r a n c e , en Ang le t e r r e . 

Celte espèce se dis t inguai t s u r t o u t par la p r é -
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sence d ' u n e cloison nasale osseuse, t and i s 

qu 'e l le est car t i lagineuse chez les au t res r h i n o 

céros ; cet te ossification se t rouva i t en r appor t 

avec la g rande l ongueu r des os nasaux . Sa peau 

différait aussi de cel le des au t r e s rh inocé ros . 

S è c h e , elle a une cou leu r j a u n e sale ; elle n ' e s t 

point ca l leuse , à la tê te d u m o i n s ; elle est 

épaisse , couver te de pores a r r o n d i s , disposés en 

réseaux ; celle des lèvres est g ranu leuse . De 

c h a q u e pore sort u n p inceau de poils . Les uns 

sont des soies ra ides , les au t re s u n duvet m o u . 

Pour tous les au t res ca rac t è r e s , ce rh inocé ros se 

r a p p r o c h e te l l ement des espèces ac tue l l emen t 

vivantes, q u ' o n a p u le r a n g e r dans un sous-

g e n r e . Il paraissai t se n o u r r i r d 'a igui l les et de 

j eunes pousses de p ins ; on ne sait c e p e n d a n t 

r ien de cer ta in à ce su je t . 

D 'au t res rh inocéros hab i ta ien t la F r a n c e et le 

sud de l 'Al lemagne . L ' u n avait q u a t r e doigts aux 

pieds de devan t et pas de cornes ; on suppose 

q u e ce t t e espèce est la p r e m i è r e qu i ai t a p p a r u . 

Il y avait encore d ' au t re s a n i m a u x voisins des 

rh inocéros , et qui son t p o u r nous in té ressan t s , 

en ce qu ' i l s é tabl issent u n e t rans i t ion en t r e les 

espèces si isolées de p a c h y d e r m e s q u i exis tent 

enco re de nos j o u r s . 

Les rh inocé ros a c t u e l l e m e n t vivants se divi

sent en trois g roupes p r i n c i p a u x : ceux à u n e 

corne et à peau plissée ou écai l leuse ; ceux à deux 

cornes et à peau plissée ; ceux à deux cornes et 

à peau lisse. 

L E R H I N O C É R O S H E L ' I N D E . — niWSOCF.IWS 

WVICUS 

Das einhôrnige, ou indisthe Nashorn, The Indïan 

Rhinocéros. 

Caractères. — Le rh inocé ros de l ' Inde 
(Pl. XXXVII) , q u ' o n n o m m e aussi rhinocéros uni-
corne, est u n e des plus g randes espèces . Il a 
3 mèt res de l o n g ; sa q u e u e mesu re 66 cent . ; sa 
h a u t e u r , a u ga r ro t , est de 1 m è t r e et demi , et la 
c i rconférence du corps dépasse 3 mè t r e s . On a 
trouvé de vieux mâles qui avaient de 4 mèt res à 
4 m , 3 0 de long, et de 2 m è t r e s à 2 m , 3 0 de h a u t . 
On en évalue le poids à 20 ou 30 q u i n t a u x . 

Le corps de cet an ima l est lourd , épais , a l longé, 
bas sur j a m b e s ; le cou est cour t et gros , la tête 
d e g r a n d e u r m o y e n n e , du doub le plus longue 
q u e h a u t e , p r é s e n t a n t des bosses frontales im
m é d i a t e m e n t en avant des orei l les , et d ' au t r e s 
au-dessus des yeux ; le res te de la t ê t e est forte
m e n t c o m p r i m é et apla t i . Les orei l les , moyen
nes e t t rès-mobi les , sont r e l a t ivement longues , 
minces , po in tues , d ro i tes , et r e s semblen t à celles 

du cochon . Les yeux sont t rès-pet i ts , a l longés , et 
enfoncés ; r a r e m e n t l 'animal les ouvre complè te 
men t . Les na r ine s sont au-dessus de la lèvre 
supé r i eu re , e t paral lè les à l'orifice bucca l . La 
corne s'élève su r la par t ie large d u b o u t d u m u 
seau, au-dessus des deux nar ines e t en t re elles. 
Elle est c o n i q u e , un peu r ecou rbée en a r r i è re . 
La peau la rel ie aux rugos i tés osseuses . Elle a 
j u s q u ' à 66 cen t im . de long et 33 cen t im . de cir
conférence à la base . La lèvre supé r i eu re , large 
et aplat ie , se p ro longe en u n e t r o m p e p o i n t u e , 
p re sque d ig i t i forme, qu i peu t être a l longée et 
re t i rée , et avoir ainsi une l o n g u e u r de 16 à 2 0 
cent . L a lèvre supér i eu re ressemble à celle du 
bœuf. Les pa t tes , cou r t e s , épaisses, cy l indr iques 
e t in fo rmes , sont r ecourbées c o m m e celles d 'un 
cb ieu basse t ; les ar t icula t ions y sont à peine 
m a r q u é e s . Les trois doigts sont enveloppés par 
la peau ; les sabots seuls para issent à l ' ex tér ieur . 
Ceux-ci sont g r a n d s , l é g è r e m e n t bombés en 
avant , for tement t r anchés en a r r i è re , et laissent 
l ibre u n e b o n n e par t ie de la p lante qu i est 
g r a n d e , n u e , ca l l eu se , a l longée en forme de 
c œ u r . La q u e u e , cour t e e t p e n d a n t e , va en s'a-
minc i ssan t d e la rac ine j u s q u ' à son mi l i eu . Les 
organes sexuels sont t rès-grands . La femelle n 'a 
q u ' u n e pa i re de m a m e l l e s . 

Le corps est r ecouver t d ' une peau t rès-for te , 
plus d u r e et p lus sèche que celle de l ' é l éphan t ; 
elle repose sur u n e couche de tissu cel lulaire 
l âche , qu i lui p e r m e t de glisser f ac i l ement ; elle 
forme u n e cuirasse épaisse, p resque co rnée , d i 
visée par des plis n o m b r e u x et profonds , régu
l i è r e m e n t d isposés . Ces pl is , qu i exis tent m ê m e 
chez le n o u v e a u - n é , p e r m e t t e n t à l 'animal d ' exé 
cuter tous les m o u v e m e n t s nécessai res . A leurs 
bo rds , la peau est r e l evée ; en leur mil ieu , elle 
est t r ès -mince e t mol le , t and is qu 'a i l l eurs , elle 
est ro ide c o m m e u n e p lanche épaisse. Chez les 
vieux an imaux , elle est c o m p l è t e m e n t d é n u d é e 
de poils, si ce n 'es t à la rac ine de la co rne , au 
bord des oreilles et au b o u t de la q u e u e . L e pre
mie r g rand pli descend ver t ica lement de r r i è re la 
tête et le long d u cou, où il forme une sor te de 
fanon; de r r i è re lui s 'en t rouve u n second, obli
q u e en hau t et en a r r i è re , t rès-profond en bas , 
mais a l lant vers le ga r ro t en s ' aminc i ssan t ; de sa 
moi t i é infér ieure p a r t un t ro is ième pli , qu i r e 
m o n t e ob l i quemen t le long d u cou. Un que-
t r i è m e pli profond est de r r i è r e le garrot , il re
m o n t e le long d u dos et se r ecourbe en a rc p o u r 
se c o n t i n u e r der r iè re les épau le s ; il passe au-
dessous, pu is en avant du m e m b r e supér ieur qu'i l 
e n t o u r e . U n c i n q u i è m e pli descend du sac rum, 
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ob l iquement en bas et en avant le long des cuis

ses, arr ive aux flancs et s'y p e r d ; il envoie u n e 

b ranche qui descend le long du bord an t é r i eu r 

du m e m b r e pos té r i eu r , puis t raverse hor izonta

lement le tibia, et r e m o n t e j u s q u ' à l ' anus , d 'où 

il revient ho r i zon ta l emen t sur la cuisse , sous 

forme d 'une forte sail l ie. La peau est ainsi d i 

visée en t ro is larges zones : la p r e m i è r e com

prend le cou et les é p a u l e s ; la seconde va des 

épaules aux l o m b e s ; la t ro is ième embrasse le 

train de de r r i è re . 

Tou te la peau est r ecouver t e de peti tes écai l 

les i r régu l iè res , a r r o n d i e s , p lus ou moins lisses 

e t cornées . Le ven t re et la face in te rne des m e m 

bres sont divisés e n un g rand n o m b r e de peti ts 

compar t imen t s pa r des sillons qui se croisent . Le 

museau por te des rugos i tés t ransversa les . 

La cou leur est var iable . Les vieux a n i m a u x pa

raissent d ' un gris b r u n foncé, un i fo rme , t i r an t 

plus ou moins sur le roux ou le b leu . Dans la 

profondeur des pl is , la peau est roux clair ou 

couleur de chai r . La pouss iè re , la vase, d 'autres 

influences ex té r ieures font pa ra î t r e l ' an imal plus 

foncé qu ' i l ne l 'est r ée l l ement . Les j eunes indi

vidus on t des te intes plus claires q u e les v ieux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce rh inocé ros 

habi te les Indes et les par t ies avois inantes de la 

Chine . 11 est s u r t o u t c o m m u n à S iam, en Co-

ch inch ine et dans les provinces les p lus occiden

tales du Céleste E m p i r e . 

Dans les îles de la Sonde , le r h i n o c é r o s est 

représenté par d ' au t re s espèces . 

L E R H I N O C É R O S D E J A V A . — RHINOCEROS 
JAVA NUS. 

The Javanese Rhinocéros. 

C a r a c t è r e s . — 11 n ' a , c o m m e le p récédent , 

q u ' u n e co rne , mais on le reconna î t à ses plis cu

tanés, qui sont mo ins épais, et a u x tubercu les 

serrés et angu l eux de sa peau, Il est d 'ai l leurs 

plus g rand q u e l ' un i co rne . 

L E R H I N O C É R O S D E S U M A T R A . — RHINOCEROS 
SUMATRENSIS 

C a r a c t è r e s . — Celui-ci se d is t ingue par ses 

deux c o r n e s ; ses écailles sont t rès-for tes , ses 

plis cu tanés profonds, son corps couver t de 

plus de poils q u e celui des aut res espèces, et il 

ne perd j a m a i s ses incisives. 

L E R H I N O C É R O S H1CORNE. — RHINOCEROS 
BICORNIS. 

Das zweihôrnige Nashorn, The lihinaster ou Borele. 

C a r a c t è r e s . — Le rh inocéros b icorne (fig. 334) 

est u n e espèce afr icaine. Sa corne an t é r i eu re a 

de 66 à 80 cent , de l o n g ; elle est un peu recour

bée en a r r i è re et assez p o i n t u e ; celle de der r iè re 

est p lus cou r t e et plus ob tuse . La p e a u n 'a pas 

de g rands plis. Elle est r u g u e u s e et épa isse ; celle 

du dos est d u r e ; celle des flancs est peu épaisse, 

et u n e balle de fusil la t raverse . El le est d 'un 

b r u n foncé, mais elle paraî t grise, grâce à la 

saleté qui y a d h è r e . Cet an imal a de 3 m , 3 0 à 

4 mèt res de long, e t de 3 m è t r e s à 3 m , 5 0 de c i r 

conférence . La queue a environ 80 cent . Les in

cisives, au n o m b r e de qua t r e à la mâcho i r e i n 

fér ieure , de deux à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 

t o m b e n t de b o n n e h e u r e . D 'après S p a r r m a n n , 

les viscères de cet te espèce ressemblera ien t à 

ceux du cheva l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce rh inocé ros 

se t rouve depuis la Cafrerie j u s q u ' e n Àbyss in ie ; 

son aire de dispersion doit al ler t r ès - lo in du 

côté de l ' in té r ieur , mais on n ' e n conna î t p a s la 

l imite occ iden ta le . 

L E R H I N O C É R O S A C A P U C H O N . — RHINOCEROS 
CUCULLATUS. 

Bas Kaputzen Naslmrn. 

Dans le sud de l 'Abyssinie on t rouve le r h i 

nocé ros à c a p u c h o n ; mais il est t rop peu c o n n u , 

p o u r que nous puiss ions en par le r ici l o n g u e 

m e n t . 

L E R H I N O C É R O S K E I T L O A . — RHINOCEROS 
KEITLOA. 

Dus Keitloa Nashorn, The Keitloa ou Sloan s Rhinocéros. 

C a r a c t è r e s . — Dans les mômes l ieux que le 

p r é c é d e n t habi te le keit loa (fig. 335), qu i se d i s 

l ingue du b icorne par sa cou leur d 'un b r u n p lus 

clair , et ses deux c o r n e s t r è s - longues . La co rne 

pos tér ieure , inc l inée en avant , surpasse d 'o r 

dinai re l ' an lé r ieure en l ongueu r . L ' an ima l a de 

3 m , 6 0 à 4 mèt res de long, et l m , 6 0 de h a u t e u r , 

au gar ro t . 

P lus ieurs na tura l i s tes refusent de voir dans le 

kei t loa u n e espèce à pa r t , t t n ' en font q u ' u n e 

var ié té de rh inocéros b i c o r n e ; mais tous ceux 

qui on t eu l 'occasion de le voir en vie, le d is 

t inguent pa r fa i t emen t des au t re s rh inocé ros . 

L E R H I N O C É R O S C A M U S . — RHINOCEROS S1MVS. 

Dos stumpfnasige Nusliom, The white Rhinocéros. 

C a r a c t è r e s . — I l existe encore u n e au t re es

pèce africaine, le rh inocé ros camu=, que l'on 

trouve en t roupes nombreuses d a n s le pays des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E e t s c h u n a s , et qui diffère des p r écéden t e s par 

le n o m b r e des co rnes . 

Les r h i n o c é r o s q u e nous venons de ci ter sont 

les seules espèces ac tue l l emen t vivantes q u e l 'on 

conna i sse .Peu t -ê t re en r encon t re ra i t-t-on d 'au t res 

en Afr ique . P e n d a n t m o n séjour dans le Kordo-

fahn, j ' e n t e n d i s par le r de p lus i eu r s a n i m a u x à 
u n e co rne , mais sans avoir p u d é t e r m i n e r les 

espèces . Le long du cours s u p é r i e u r d u Nil D ieu , 

j e t rouva i des pistes de rh inocé ros , n o m b r e u s e s , 

m a i s j a m a i s j e n e p u s voir ies a n i m a u x eux -mêmes . 

U n voyageur a l l emand , qu i p a r c o u r u t les m ê m e s 

con t rées , et vers la m ê m e époque , recueil l i t aussi 

les réc i ts des ind igènes su r les rh inocé ros , e t il 

n 'hés i t a pas à les r appor t e r et à les app l ique r à 
la fabuleuse l i co rne . P o u r m o n c o m p t e , il m e 

semble résul te r des réc i ts des ind igènes , qu ' i l y 

a p lus ieurs espèces de rh inocé ros dans les 

par t i es or ienta les du S o u d a n , et s u r t o u t au sud 

du Da r - e l -Fouh r et d u W a d a ï . Quelles sont-el les? 

On l ' ignore . E n tou t cas , de nouvel les exp lo ra 

t ions c o m p l é t e r o n t ce que nous savons de ces 

a n i m a u x , et il est probable que le n o m b r e des 

espèces s 'en acc ro î t r a . 

Il en est p e u t - ê t r e de m ê m e p o u r les espèces 

as ia t iques ; il n 'y a déjà pas si long temps que le 

rh inocé ros de S u m a t r a a été dis t ingué c o m m e 

espèce i ndépendan te . 

Mœurs, habitudes et régime. —• TOUS les 

rh inocé ros se ressemblen t b e a u c o u p par leur 
gen re de vie, leurs facul tés , leurs a l lu res , leur 
r é g i m e ; c h a q u e espèce , c e p e n d a n t , a ses p a r t i c u 
lar i tés . P a r m i les espèces as ia t iques , pa r e x e m 
ple , le rh inocéros de l ' Inde est m é c h a n t , celui du 
J a p o n est d 'un t e m p é r a m e n t bien plus doux, et 
celui de S u m a t r a n e donne j a m a i s signe de m é 
chance t é . Il en est d e m ê m e du rh inocé ros 
d 'Afr ique. Malgré sa pet i te tail le, le rh inocéros 
b i co rne passe p o u r le p lus m é c h a n t ; le kei t loa , 
aussi est u n an ima l d a n g e r e u x ; le rh inocéros 
b l anc serai t au con t ra i re un ê t re par fa i tement 
inoffensif. 

E n s o m m e , ces g igan tesques pachyde rmes 
sont plus r edou tés q u e l ' é léphant . Les Arabes du 
Soudan voient dans les anasa ou fertit, c o m m e 
ils les n o m m e n t , ainsi que dans les h ippopo tames , 
des ê t res enchan té s . Ils c ro ient q u ' u n m é c h a n t 
sorcier peu t p r e n d r e la fo rme de ces a n i m a u x , 
et ils appu i en t leur dire su r ce que les rh inocé 
ros , c o m m e les h ippopo tames , ne connaissent 
a u c u n e bar r iè re dans leur colère aveugle . <i L'élé
phan t , d i sent - i l s , est un animal ju s t e , qu i t i en t 
en h o n n e u r les paroles du p rophè t e Mahomet 

(que la voix de Dieu soit avec lui) et qui a éga rd 
aux le t t res de pro tec t ion , e t aux au t r e s moyens 
pe rmis de défense. Les h i p p o p o t a m e s et les rh i 
nocé ros , par con t r e , ne s ' i nqu iè t en t nu l l emen t 
de toutes les a m u l e t t e s q u e nos p rê t r e s écrivent 
p o u r p ro l ége r les c h a m p s , et ils m o n t r e n t pa r là 
qu ' i ls m é p r i s e n t la voix du Tou t -Pu i s san t . Us 
son t rejetés e t m a u d i t s dès le c o m m e n c e m e n t . 
Ce n ' es t pas le Se igneu r , le Créa teur , , qui les a 
faits, mais b ien le d iable , le d e s t r u c t e u r ; aussi 
il n 'es t pas bon p o u r les c royants de se m e t t r e en 
con tac t avec ces a n i m a u x , c o m m e le font les 
païens et les infidèles. Le vér i tab le m u s u l m a n 
s 'éloigne d 'eux t r a n q u i l l e m e n t , afin de ne pas 
souil ler son â m e , et de n ' ê t r e pas rejeté au j o u r 
du Se igneur , B 

Les can tons r i ches en eau, les fleuves au lit 
l a rge , les lacs à bords m a r é c a g e u x et couver ts de 
b u i s s o n s ; les m a r a i s , au voisinage desquels se 
t rouven t d ' abondan t s p â t u r a g e s , sont les l ieux 
q u ' h a b i t e n t les r h i n o c é r o s . E n Afr ique, il arr ive 
assez souvent qu ' i ls s ' écar ten t de l 'eau, p o u r pa î 
t r e dans les s teppes . Dans les Indes , ils s 'élèvent 
parfois d a n s les m o n t a g n e s . Mais c h a q u e j o u r , 
ils vont au moins u n e fois à l 'eau p o u r s'y abreu
ver et se rou le r dans la vase. Un bain de vase est 
un besoin pour tous les p a c h y d e r m e s ; leur peau , 
en effet, est aussi sensible qu 'e l le est épaisse . E n 
été , les m o u s t i q u e s , les taons , des insectes de 
tou te espèce les t o u r m e n t e n t , et ils che rchen t à 
s'en défendre en se r ecouv ran t d ' une c o u c h e de 
fange. Avant de se m e l t r e en roule pour che r 
cher l e u r n o u r r i t u r e , ils c o u r e n t au bord d ' un 
lac ou d 'un cours d 'eau , s'y c reusen t un trou 
avec leur co rne , et s'y v a u t r e n t , j u s q u ' à ce qu ' i ls 
soient complè t emen t r ecouver t s de vase. Us 
poussen t en m ê m e t emps des soupirs et des gro
g n e m e n t s de c o n t e n t e m e n t ; ils se livrent à cet te 
douce occupa t ion avec u n e telle volupté qu ' i ls 
en oub l i en t leur vigilance habi tuel le . Cetle cou
che pro tec t r ice ne les défend que peu de t e m p s ; 
elle ne t a rde pas à tomber , aux j a m b e s d 'abord, 
puis aux cuisses et aux épaules , et ces par t ies 
finissent par ne plus ê t re à l 'abri des p iqûres des 
m o u c h e s . On voit alors les rh inocéros sort i r de 
leur paresse , cour i r près d 'un a rbre et s'y frotter , 
pour al léger un peu leurs souffrances. 

Les rh inocé ros sont des an imaux p lu tô t n o c 
tu rnes que d i u r n e s . La grande cha leur leur est 
insuppor tab le , e t aux heures où elle se fait le 
plus sent i r , ils d o r m e n t dans des l ieux ombragés , 
couchés sur le ventre ou sur le flanc, la tè te 
é t endue ; ou bien, ils res tent debout et immobi les 
à un endro i t s i lencieux de la forêt, protégés pa r 
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le fçuillage des a rb res con t re les rayons du 

soleil. Tous les au teurs sont u n a n i m e s à dire que 

leur sommei l est t rès-profond. On peu t à ce 

m o m e n t s ' approcher d 'eux sans g rande p r é c a u 

tion : ils ne b o u g e n t poin t . Gordon G u m m i n g 

raconte que , m ê m e les mei l l eurs amis de ces 

an imaux , p lus ieurs espèces de peti ts oiseaux, 

qui les suivent tou jours , s 'efforcèrent en vain de 

réveiller un rh inocéros qu'i l voulait t u e r ; et les 

plus anciens au t eu r s disent que c'est s u r t o u t 

pendan t la g rande cha l eu r qu 'on s u r p r e n d et 

qu'on tue les rh inocéros . 

D 'o rd ina i re , en d o r m a n t , ils ronflent si fort 

qu 'on les e n t e n d à d is tance , et q u ' o n est ainsi 

averti , à t e m p s , de leur p résence . Mais il arr ive 

aussi qu ' i ls r esp i ren t s i l enc ieusement et q u ' o n 

se t rouve tou t à coup devant le géant , sans s 'être 

douté de son voisinage. S p a r r m a n n r acon t e que 

deux de ses Hot ten to t s passèrent t ou t près d 'un 

rh inocé ros e n d o r m i , et ne l ' ape rçu ren t qu ' ap rè s 

l'avoir dépassé de que lques pas . Ils se r e t o u r n è 

ren t , lui app l iquè ren t leurs fusils su r la tête et 

firent feu. L ' a n i m a l faisant e n c o r e que lques 

m o u v e m e n t s , ils r e c h a r g è r e n t t r a n q u i l l e m e n t 

l eu r s a r m e s , et le t u è r e n t à la seconde d é c h a r g e . 

A la t o m b é e de la nu i t , ou m ê m e au c o m m e n 

cemen t de la soirée, le rh inocéros se lève, p r e n d 

son bain de vase, va au p â t u r a g e . En Afrique du 

moins , c'est géné ra l emen t de la t ro is ième à la 

s ixième h e u r e de la n u i t qu ' i l a r r ive auprès des 

sources ou des mara i s , e t il y res te tou jours p lu

sieurs h e u r e s ; ensui te il se dir ige n ' i m p o r t e où. 

11 t rouve à se n o u r r i r dans les forêts épaisses, 

impéné t rab les aux au t re s a n i m a u x , c o m m e dans 

les p la ines découver tes , dans l 'eau, c o m m e dans 

les roseaux, dans les mon tagnes , c o m m e dans les 

vallées. Il se fraye un passage avec facilité, m ê m e 

dans le fourré le plus impra t i cab le . Il écar te 

et broie les b r a n c h e s et les a rbres t rop faibles 

pour lui résis ter ; ce n 'es t q u ' a u t o u r des t roncs 

g igantesques qu ' i l se dé tou rne u n peu . Là où se 

t rouven t des é léphan ts , il en sui t les sent iers ; ce 

n 'est pas qu'i l ne sache aussi en frayer, car , au 

besoin, il écar te avec sa co rne des t roncs d 'ar 

bres m ô m e assez épais et s 'ouvre un passage . 

Dans les jung les , on voit des chemins ouver ts en 

droite l igne, sur les côtés desquels les planlcs 

sonL brisées , et don t le sol est ba t tu par les pas 

de ces é n o r m e s p a c h y d e r m e s . 

Dans l ' in té r ieur de l 'Afrique, on a vu des per 

cées ana logues ; dans celles des rh inocéros , les 

t roncs sont cassés et renversés à droi te et à g a u 

che ; dans celles des é l éphan t s , tous les a rbres 

qui pouvaient faire obstacle sont a r rachés , d é 

pouillés de leurs feuilles et je tés ensui te de côté . 

Assez souvent , dans les mon tagnes de l ' Inde, on 

t rouve des c h e m i n s bat tus qui conduisen t d 'une 

forêt à l ' au t re , au t ravers des roche r s et des r o -

cailles ; à force d 'ê t re p a r c o u r u s , ils se défoncent 

peu à peu , et finissent par fo rmer de véri tables 

c h e m i n s c reux . 

Rela t ivement à sa n o u r r i t u r e , le rh inocéros est 

à l ' é léphant , ce que l 'âne est au cheval . Il m a n g e 

de préférence des p lan tes du res , des c h a r d o n s , 

des genêts , des roseaux, des joncs , des he rbes des 

s teppes . E n Afr ique, il se n o u r r i t p r inc ipa l emen t 

des mimosas ép ineuses , et s u r t o u t de la pet i te 

espèce bu i s sonneuse , à laquel le ses épines a iguës 

et r e cou rbées ont valu de la pa r t des chasseurs 

le n o m significalif de « Attends un peu. » P e n 

d a n t la saison des pluies , il qui t te les forêts et 

pénè t re dans les p l an ta t ions ; s'il est dans le voi

s inage des cu l tu res , il y p rodu i t des dégâts in 

croyables ; car quel le quan t i t é de n o u r r i t u r e ne 

lui faut-il pas p o u r r e m p l i r son es tomac de l m , 3 9 

de long et de 80 cen t imè t r e s de d i a m è t r e ! 

On a vu chez les rh inocé ros captifs, q u ' u n 

de ces a n i m a u x m a n g e en un j o u r a u moins 

23 ki logr . de fourrage : en l iber té , il doit sans 

doute m a n g e r davan tage . Il ne mépr i se a u c u n e 

n o u r r i t u r e ; il avale non - seu l emen t les j eunes 

pousses , les r a m e a u x et les p iquan t s des mi 

mosas et des au t re s p lan tes ép ineuses des t r o 

p iques , m a i s e n c o r e d e s b ranches de 3 à 6 cen t im. 

de d i a m è t r e . 

Il p rend ses a l iments en masse avec sa large 

gueule , et les espèces don t la lèvre supé r i eu re se 

prolonge en t r o m p e , savent par fa i tement faire 

usage de cet append ice . 

J 'a i vu un rh inocé ros de l ' Inde saisir avec 

sa lèvre de t rès-pet i ts obje ts , des m o r c e a u x de 

sucre , et les déposer ensui te s u r sa l angue . 

Tous ses a l imen t s , il les m â c h e aussiLôt, mais 

d ' une m a n i è r e g ross i è re ; son œsophage est 

assez large pour p e r m e t t r e à de gros m o r c e a u x 

d'y passer . Le rh inocé ros d e l ' Inde peu t al

longer d 'environ 2G c e n t i m . sa lèvre supér ieure 

et a r r a c h e r avec une assez forte touffe d ' h e r b e . 

Il lui impor t e peu q u e les rac ines e n t r a î n e n t 

avec elles de la t e r r e : après avoir b ien frappé 

la touffe con t re le sol p o u r en secouer la ma

j e u r e par t ie , il la me t t r a n q u i l l e m e n t dans sa vaste 

gueu le et l 'avale sans difficulté. Quand il est en 

bonne h u m e u r , son plaisir est de dé rac ine r un 

pet i t a rn re ou un buisson. P o u r ce fa i re , il 

balaie avec sa t r o m p e le sol tout au tou r des raci

nes , j u squ ' à ce qu ' i l puisse en saisir le collet et 

l 'enlever. Il casse ensui te les racines et les mange . 
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L'on a r e m a r q u é q u e les diverses espèces 

m a n g e n t sans inconvénient différentes plantes 

qu i sont nuis ibles à d ' au t res . On croi t , pa r 

exemple , que le rh inocéros b icorne d 'Afr ique 

est empoisonné p a r u n e e u p h o r b e , q u e le rh i 

nocéros b lanc avale sans aucun inconvén ien t . 

L 'exis tence du rh inocé ros pa ra î t ê tre b ien 

m o n o t o n e : l ' an imal m a n g e ou dor t , sans s'in

qu ié te r beaucoup d u m o n d e extér ieur . Cont ra i 

r e m e n t à ce que n o u s avons vu chez l ' é léphant , 

il vit seu l , o u a u p lus en pe t i tes t roupes de 

qua t r e à dix ind iv idus , e t , dans ces sociétés , il 

n 'y a a u c u n l i e n ; c h a c u n vit pour soi, fait ce 

q u e bon lui semble . 

Tous les m o u v e m e n t s de cet an ima l sont 

lou rds , ma i s m o i n s c e p e n d a n t qu ' on ne le croi t 

géné ra l emen t . Le r h i n o c é r o s ne peu t , il est 

vrai , se r e t o u r n e r et se d é t o u r n e r avec agil i té , 

et dans la m o n t a g n e , il ne saute pas avec la 

légère té du c h a m o i s ; c e p e n d a n t en p la ine , il 

cou r t t r è s -v i t e . U n e m a r c h e pas l ' amble c o m m e 

les au t res p a c h y d e r m e s , ma i s il avance à la fois 

la j a m b e de devant et la j a m b e de de r r i è re qu i 

sont opposées . E n couran t , il t i en t sa t ê t e 

penchée à t e r r e ; en colère , il l ' ag i te à droi te et 

à g a u c h e , et avec sa co rne t r ace de profonds 

sil lons. Lorsqu ' i l est en furie, il sau te de côté 

et d ' au t re , en levant la q u e u e . Son t ro t est 

rap ide e t l ong temps sou tenu ; il p eu t devenir 

d a n g e r e u x m ê m e p o u r u n cavalier , s u r t o u t 

dans les endro i t s b u i s s o n n e u x , où la course 

d u cheval est a r r ê t ée , t and i s que le r h inocé ros 

renverse tous les obstacles . Le rh inocé ros est u n 

parfait n a g e u r , mais il ne p longe j a m a i s sans 

nécessi té ; q u e l q u e s au teurs d i sen t c e p e n d a n t 

l 'avoir vu descendre j u s q u ' a u fond des cours 

d ' eau , enlever là, avec sa co rne , les rac ines et 

les t iges des p lantes aqua t iques , qu ' i l venai t en

sui te m a n g e r à la sur face . 

De tous ses sens , l 'ouïe est le p lus pa r fa i t ; 

ap rès vient l 'odora t , et en t ro i s i ème lieu le tou 

cher . L a vue est peu déve loppée . On a dit et 

répé té que le rh inocé ros n e voyait que droi t 

devan t lu i , et ne pouvai t apercevoir u n h o m m e 

qui l ' approchera i t de côté . Je mets cel te asser 

t ion fort en dou te , ca r j e crois avoir observé le 

con t ra i r e chez des rh inocéros appr ivoises . Dans 

la poursu i t e d'un e n n e m i , le rh inocéros se guide 

par l 'ouïe et l 'odora t . Il p r e n d la p is te de son 

adversaire et la suit , condui t p lus pa r son nez 

que pa r son œil . Son ouïe est très-fine ; l ' an imal 

perçoi t de loin le p lus léger bru i t , le goût para î t 

aussi avoir un cer ta in déve loppemen t , ca r j ' a i vu 

des rh inocéros captifs a imer b e a u c o u p le suc re , 

et le m a n g e r avec un sensible plaisir. Sa.voix 

est un sourd g r o g n e m e n t ; l ' an imal souffle avec 

b ru i t quand il est en colère . 

Il est très-facile d ' i r r i te r un rh inocé ros . Son 

apa th ie peu t a i sément se t r ans fo rmer en rage . 

D 'après Raffle, le rh inocéros de S u m a t r a p r e n d 

la fuite devant u n ch ien , et d ' au t re s voyageurs 

l 'ont vu s ' é l o i g n e r à l eur a p p r o c h e ; ma i s s ' i l est 

excité, il en est tou t a u t r e m e n t . 11 ne cons idère 

n i le n o m b r e ni la pu i s sance de ses e n n e m i s ; il 

fond s u r eux en droi te l igne . Il n e semble pas 

cons idérer si l 'objet de sa colère est un ê t re p u 

r e m e n t inoffensif, ou s ' i l a en face de lui des ad

versaires n o m b r e u x et b i en a r m é s . La cou leu r 

rouge lui est i n suppor tab le , et souvent on l'a vu 

se préc ip i te r sur des gens vê tus de cou leurs 

voyan tes , sans que ceux-ci l ' eussent p r o v o q u é . 

Sa fu reu r dépasse tou tes les b o r n e s . Il se venge 

non-seu lemen t sur celui qui l 'a i r r i t é , mais en

core sur tout ce qu ' i l r e n c o n t r e , sur les p ieux et 

sur les a rb re s , et s'il n e t rouve r ien a u t r e , il 

c reuse dans la t e r r e des t r o u s de p lus de 2 m è 

t res de p ro fondeur . 

H e u r e u s e m e n t qu' i l n 'es t pas très-difficile d 'é

c h a p p e r à u n rh inocé ros fur ieux. Le chasseu r n 'a 

qu ' à le laisser a p p r o c h e r j u s q u ' à dix ou quinze 

pas , puis à faire u n sau t de côté . L ' an ima l furieux 

passe o u t r e , pe rd la p is te , et se p réc ip i t e en 

avant , faisant sent i r les effets de sa colère à un 

ê t r e souvent inoffensif. L ich tens te in parle d 'un 

rh inocé ros qu i , la nu i t , t o m b a avec u n e force 

inc royab le su r u n e voi ture et sur le bœuf qu i y 

étai t a t telé , enleva t o u t , et m i t t ou t en p ièces . 

P o u r les ca ravanes , le rh inocéros est l ' an imal le 

plus d a n g e r e u x , car il se préc ip i te f r é q u e m m e n t 

sans motif sur les voyageurs , et t ue des gens 

qui é ta ien t loin de le p r o v o q u e r . 

Les rh inocéros b r u n s d 'Afr ique, s u r t o u t , sont 

t r ès - redou tés . Us se r u e n t su r t ou t ce qu i a t t i re 

l eu r a t t en t ion . Souvent , on voit u n de ces ani

m a u x s ' a c h a r n e r des h e u r e s en t iè res après un 

buisson, fouil ler la t e r r e t o u t a u t o u r , j u s q u ' à 

ce qu ' i l l 'ait enlevé avec ses rac ines , pu is se 

c o u c h e r , sans plus songer à son ac t ion . Le r h i 

nocé ros b lanc d'ATrique est b e a u c o u p p lus d o u x 

e t mo ins agi le que son c o n g é n è r e . Même blessé , 

il est r a re qu ' i l a t t aque l ' h o m m e . 

Nous m a n q u o n s de détails sur la r ep roduc t ion 

du rh inocé ros . On sait que , p o u r les espèces de 

l ' Inde, l ' accoup lement se fait en n o v e m b r e et en 

d é c e m b r e ; la mise bas a l ieu en avril ou en m a i ; 

la durée de la gestat ion est donc de dix-sept à 

d ix-hui t mois . Avant l ' accouplement , les mâles 

se l ivrent de violents c o m b a t s . Anderson assista 
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à une lu t te en t r e qua t re rh inocé ros m â l e s ; il en 

tua deux , e t les t rouva couverts de blessures . 

La femelle est u n i p a r e , et m e t bas au p lus 

épais d ' un fourré . Le pet i t rh inocé ros est un 

an ima l lourd , de la g randeur d 'un ch ien de forte 

tail le. Il na î t les yeux ouver ts , sa peau est rousse 

et sans pl is , et sa corne est déjà i n d i q u é e ; sa 

croissance, dans les p remie r s mois , est rap ide . 

Un pet i t r h i n o c é r o s , q u i , au t ro is ième j o u r , 

avait environ 6 6 cent , de h a u t et l ^ / l o de 

. l o n g , c rû t en u n mois de 13 cent , en h a u 

teur , de 1G cent , en longueur e t d ' au tan t en 

c i rconférence . A treize mois , il avait 1™,20 de 

hau t , 2 m è t r e s de long et près de 2 m , 3 0 de cir

conférence . Dans les p r e m i e r s mois, la peau est 

d 'un roux foncé; plus ta rd , elle p résen te des pa r 

ties foncées sur u n fond clair. J u s q u ' à qua torze 

DREHM. 

mois , i l n 'y a pas t races des p l i s ; mais à pa r t i r de 

cet âge , ils se forment si r a p i d e m e n t , qu ' au b o u t 

de que lques mois , il n 'y a plus a u c u n e diffé

r e n c e en t re les vieux et les j e u n e s individus . Ce 

n 'es t qu ' à hu i t ans que le rh inocéros a u n e taille 

m o y e n n e . A force d 'ê t re a igu isée , la corne se 

cou rbe davantage en a r r i è r e ; chez p lus ieurs , et 

r é g u l i è r e m e n t chez les rh inocéros captifs, elle en 

est rédui te à u n cour t t ronçon. ' 

La m è r e t émo igne à son pet i t b e a u c o u p de 

t e n d r e s s e ; en cas de danger , elle le défend con

tre l ' ennemi . El le l 'al laite p e n d a n t deux ans , et 

veille sur lui avec soll ici tude p e n d a n t t ou t ce 

temps." Bont ius r a c o n t e q u ' u n Européen , dans 

u n voyage à cheval , découvri t u n e femelle de 

r h i n o c é r o s avec son pet i t . A peine celle-ci l 'a-

p e r ç u t - e l l e , qu 'e l le se leva , et s 'enfonça l en te -
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m e n t dans la forêt. Le peti t ne voulant pas 
avancer , elle le poussa avec son m u s e a u . Il vint à 
l ' idée de l ' h o m m e de poursu ivre la m è r e , et de 
lui d o n n e r que lques coups de sabre sur le de r 
r i è re . La peau était t rop é p a i s s e , p o u r en ê t re 
t r ave r sée ; les coups ne laissaient que que lques 
lignes b l anches . L ' an ima l suppor ta t ou t , j u s q u ' à 
ce q u e son pet i t fût caché dans le four ré ; elle 
se r e tou rna alors sub i t emen t en g rondan t , en 
g r inçan t des d e n t s ; fondit s u r son agresseur , 
et , du p r e m i e r coup , lui déch i r a u n e hol te en 
m o r c e a u x . C'en eût 6té fait de lui , si le cheval 
n 'avai t été plus p r u d e n t que son cavalier. Il s 'en
fuit à tou te vitesse, mais le rh inocéros le suivait , 
r enversan t et foulant aux pieds tou t ce qu i l ' a r 
rê ta i t . Lo r sque le cheval eu t re jo int les c o m p a 
gnons de son m a î t r e , le rh inocéros se précipi ta 
sur e u x , et les con t ra ign i t à se réfugier de r r iè re 
d e u x arbres , r a p p r o c h é s l ' un de l ' au t re . Aveuglé 
p a r la fureur , le rh inocé ros vou lu t passer en t re 
les a r b r e s , et sa colère r edoub la lorsqu ' i l vit 
qu ' i l s rés is ta ient à ses a t t aques . Les t roncs t r e m 
blaient sous les coups que l ' an imal l eu r por ta i t , 
mais ils rés is tèrent assez p o u r d o n n e r aux voya
geurs le t e m p s de t i rer que lques bal les dans la 
tôle d u rh inocéros et de le tue r . 

On ne sait j u s q u ' à quel âge le j e u n e r h i n o c é 
ros res te avec sa m è r e , ni dans que ls r appor t s 
il vit avec son pè re . 

A m i s e t e n n e m i s . — On a jadis raconté bien 

des fables au. sujet des amis et des ennemis du 
rh inocé ros . Il comba t t a i t su r tou t , d isa i t -on , avec 
l ' é léphant , et ce lu i -c i succomba i t r égu l i è rement . 
P l ine a r e p r o d u i t ce con te , qu i a fini par ê t re 
mis au n o m b r e des choses fabuleuses . Les voya
geurs anciens n ' on t r ien appr is de cet te in imi t ié ; 
ma i s , par con t re , tous par len t de l 'amit ié qu i 
règne en t re les rh inocéros et d ' au t res ê t res . 

Anderson , Gordon C u m m i n g , et d ' au t res en 
core ont t rouvé p resque toujours en société du 
rh inocé ros u n oiseau , un ani (buphaga), qu i 
tou t le j o u r l ' a c c o m p a g n e , et lui ser t en q u e l q u e 
sor te de sent inel le . « Cet oiseau, dit C u m m i n g , 
est le c o m p a g n o n inséparab le de l ' h ippopotame et 
des q u a t r e espèces de rh inocé ros . Il se n o u r 
ri t de la ve rmine qu i pul lu le sur ces a n i m a u x ; 
aussi se t ient-i l toujours dans l eu r vois inage, ou 
m ê m e sur l eu r dos. Souven t cet oiseau, tou jours 
vigilant, m 'a fait p e r d r e l ' espérance de m ' a p p r o -
cher d ' un p a c h y d e r m e et a r e n d u vaines tou tes 
mes tentat ives à ce sujet. Les anis sont les me i l 
leurs amis du rh inocé ros , et r a r e m e n t ils m a n 
q u e n t de le réveiller de son profond sommei l . 
Celui-ci c o m p r e n d leurs ave r t i s s emen t s , se lève, 

r ega rde de tous côtés et s'enfuit. Souvent j ' a i 
poursu iv i à cheval un rh inocé ros pendant p lu 
sieurs mi l l e s , et il a fallu p lus d 'une balle pour 
le t u e r . Même a lors , ces o iseaux res ta ient con t i 
n u e l l e m e n t avec l eu r nour r i c i e r . Ils se tenaient 
sur son dos , et l o r squ 'une bal le le frappait à l 'é
pau le , ils s 'élevaient à envi ron 2 mè t res en vole
tant , en poussan t des cris p e r ç a n t s , pu i s ils re
venaient p r e n d r e leur place a c c o u t u m é e . Parfois 
les b r anches des a rbres auprès desquels passait le 
rh inocéros les ba laya ien t ; mais toujours ils r e 
tou rna i en t à l eu r p lace . J ' a i tué des rh inocéros 
la n u i t , q u a n d ils s ' abreuva ien t . Les o i seaux , 
c royant q u e l ' an imal do rmai t , res ta ient près de 
lui j u s q u ' a u ma t in , et quand j e m ' app rocha i s , j e 
r e m a r q u a i s qu ' avan t de s 'envoler , ils faisaient tou t 
pour réveiller celui qu ' i l s croyaient endo rmi . » 

Nous n 'avons a u c u n mot i f p o u r me t t r e en 
doute la véraci té de ce r éc i t ; nous t rouvons de 
n o m b r e u x exemples d 'ami t iés parei l les en t re des 
oiseaux et des mammi fè r e s . J ' a i d 'a i l leurs , dans 
l 'Habesch , eu de f réquentes occasions de p o u 
voir observer cet an ima l sur les chevaux et les 
bœufs . L 'o iseau est payé de reconna issance p o u r 
ses fidèles services, et le m a m m i f è r e le plus inin
te l l igent r econna î t le bien qu ' i l lui fait en le 
dél ivrant des insecLes. J e ne d iscutera i pas la 
ques t ion de savoir j u s q u ' à quel po in t il est vrai 
qu 'à l ' approche l ' h o m m e , l 'oiseau b e c q u e t é l 'o
reil le de son ami p o u r le révei l le r ; mais j e crois 
p lu tô t q u e l ' inqu ié tude qu ' i l m o n t r e en a p -
percevan t que lque chose de suspect , suffit pour 
r endre le rh inocé ros attentif. On sait d 'a i l leurs , 
q u e les oiseaux n e t a rden t pas à r econna î t r e 
ceux d ' en t re eux qui sont les plus p r u d e n t s ; 
qu ' i ls les observent cou t inue l l emen t , et s 'en ser
vent c o m m e de sent inel les . 

L ' h o m m e excepté , le rh inocé ros n 'a guère 
d ' ennemis . Le lion el le t igre ne se hasa rden t pas 
à l ' a t laquer ; ils savent que leurs ongles sont t rop 
faibles p o u r déch i re r son épaisse cuirasse . Le 
coup de pat te du l ion qui renverse u n t au reau 
ne ferait r ien à un r h i n o c é r o s ; il est hab i tué à 
d 'au l rcs coups , q u a n d il c o m b a t avec ses sem
blables . Les rh inocé ros femelles ne laissent j a 
mais u n t igre ou un lion app roche r de leur pe t i t , 
car ces carnassiers pour ra i en t bien lui ê t r e d a n 
gereux . « E n me p r o m e n a n t un j o u r hors de la 
ville, le long d u fleuve, dit Bon t ius , je t rouvai u n 
j e u n e rh inocéros encore e n vie e t poussan t des 
gémissement s plaintifs ; il avait la cuisse m o r d u e , 
et le coupab le étai t sans aucun doute u n t igre . » 

Ce qu 'on r acon te de l 'amit ié du rh inocé ros et d u 
t igre me semble u n e fable; car lo rsque ces deux 
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animaux passent l 'un à côté de l ' au t re , ils se r ega r 

dent de t ravers , g ronden t et g r i n c e n t d e s dents , et 

cene sont cer tes pas là des t émoignages d ' ami t ié . 

Il est de pet i ts a n i m a u x que le rh inocéros 

redoute bien plus que les g rands ca rnass ie r s ; 

les t a o n s , les m o u c h e s sont p o u r lui des e n n e . 

mis contre lesquels il se t rouve sans défense . 

C'est pour s 'en p ro léger qu'i l se roule dans la 

vase, et c'est à la sui te de leurs p iqûres qu'il se 

fiotte con t re les t roncs , j u s q u ' à p rodu i re sur la 

peau des ulcères el des c r o û t e s , auxque l s se 

fixent d 'au t res insec tes . Dans la vase se t rouvent 

nombre d ' a n i m a u x , des sangsues n o t a m m e n t , 

qui le t o u r m e n t e n t aussi c rue l l emen t . Mais le 

petit oiseau dont nous avons parlé con t r ibue 

pu i s sammen t à le débar rasser de ce pa ras i t e . 

C h a o H e . — L ' h o m m e est l ' ennemi le plus t e r 

rible de no t re p a c h y d e r m e . Tou tes les peup la 

des sur le te r r i to i re desquel les il se t rouve le 

poursuivent avec a r d e u r , et les E u r o p é e n s p r a 

t iquent cet te chasse avec u n e vér i table pass ion. 

On a r acon té que la peau du rh inocé ros étai t 

impéné t r ab le à une bal le , mais déjà d 'anciens 

voyageurs ont avoué q u ' u n e lance ou une flèche 

bien dir igée pouvaient la pe rce r . Celte chasse 

est dangereuse , et p o u r q u e le colosse t o m b e 

du p r emie r c o u p , il faut f rapper au bon endroi t . 

S ' i l n 'es t que blessé, il accepte aussi tôt le com

bat, et peu t devenir fort d a n g e r e u x . Les chas

seurs indigènes c h e r c h e n t à s u r p r e n d r e le rh ino

céros p e n d a n t son s o m m e i l , et le t u e n t à coups 

de lance , ou le t i rent à bou t p o r t a n t . Les Abys

sins le t u e n t à coups de javelots , et en l ancen t sou

vent c inquan te ou soixante à un seul a n i m a l . 

Lorsque celui-ci est épuisé par la pe r t e de son 

sang, celui des chasseurs qui est l ep lu s ha rd i s 'ap

proche de la hôte et che rche à lui t r a n c h e r le 

tendon d 'Achil le d 'un coup de sabre , p o u r p a r a 

lyser ses m o u v e m e n t s et l ' empoche r de résis ter . 

Dans les Indes , on chasse le r h i n o c é r o s , m o n t é 

sur u n é léphan t , ma i s ceux-ci sont souvent 

blessés pa r l 'animal furieux. B o r r i , qu i a assisté 

à une de ces chasses , dit que lo r sque le r h i n o 

céros fut levé, il s 'élança sur ses ennemis , sans 

être a r r ê t é par leur n o m b r e ; ceux-ci s 'é lant écar

tés à droi te et à gauche , il cou ru t droi t devant lu i , 

en t re leurs rangs , et arr iva à l ' ex t rémi té de la 

ligne où e ta . i t le gouve rneur , m o n t é sur u n é l é 

phant . Le rh inocéros se dir igea aussi tôt sur lui , 

cherchant à le blesser d ' un coup de c o r n e ; l'é

léphant de son côté s'efforçait de saisir son 

agresseur avec sa t r o m p e ; le g o u v e r n e u r p r o 

fita enfin d 'une occasion favorable p o u r f rapper 

le rh inocéros d 'une bal le , au bon endro i t . 

R a r e m e n t on chasse les espèces africaine, 

en plein c h a m p ; le chasseur se glisse dans les 

buissons et fait feu à cour te po r t ée . Manque- t - i l , 

l ' animal se préc ip i te en fu reur vers l ' endroi t 

d 'où est par t i le coup , et c h e r c h e son e n n e m i . 

Dès qu ' i l le voit ou qu ' i l le sent , il baisse la tû tes 

ferme les yeux, et s 'élance en avan t , l a b o u r a n t 

la t e r r e avec sa co rne . Mais il est facile de l'ar-

rô ter . Des chasseurs adro i t s on t t enu tôte p e n 

dant des heures à u n r h i n o c é r o s ; ils faisaient u n 

saut de côté dès qu ' i l arr ivai t sur eux , le laissaient 

passer , et le tua ien t , après l 'avoir ainsi fa t igué. 

Le voyageur Ande r son a été p lus ieurs fois 

mis en g rand d a n g e r par des rh inocéros blessés. 

Un, en t re a u t r e s , se préc ip i ta avec rape sur 

lui , le r enversa , mais sans l ' a t te indre avec sa 

c o r n e ; n é a n m o i n s il le I ra îna un bou t du che

min avec ses p ieds de de r r i è re . A pe ine l ' an imal 

l'eut-il dépassé , qu ' i l se r e t o u r n a , l ' a t taqua d e n o u -

veau, et le blessa g r i èvemen t à la cuisse. H e u r e u 

sement le rh inocé ros borna là sa vengeance . Il 

gagna un fourré voisin, et Ande r son fut sauvé. 

Le m ô m e voyageur r acon t e dans les t e r m e s 

suivants une r encon t r e avec un rh inocé ros 

b lanc : « Au r e t o u r d 'une chasse à l ' é l éphant , 

j e vis à une faible d is tance u n g r a n d rh inocé ros 

b l anc . J e monta i s u n excel lent cheval de chasse , 

le mei l leur que j ' a i e j a m a i s possédé . J 'avais 

l ' hab i tude de n e point chasser le rh inocé ros à 

cheval , ca r on peu t b ien p lus fac i lement l ' ap 

p roche r lorsqu 'on est à p ied . Cette fois, c epen 

d an t , il m e semblai t q u e le sort en décidai t a u 

t r e m e n t . Me t o u r n a n t vers mes c o m p a g n o n s : 

(i Pa r le ciel , m 'éc r i a i - j e , le c a m a r a d e a une bien 

« belle corne ; j e veux le tue r . » Aussi tôt , j ' é p e -

ronna i mon cheval , j ' e u s b ientôt rejoint l ' an imal 

et lui logeai u n e balle dans le corps , mais sans 

le blesser mo r t e l l emen t . Au l ieu de p r e n d r e 

la fuite c o m m e d 'o rd ina i re , le rh inocé ros resta 

immob i l e , à m a g rande s tupéfac t ion ; puis tou t 

à coup se r e tou rna , et ap rès m 'avoi r cons idéré 

un m o m e n t , s 'avança l e n t e m e n t vers moi, J e ne 

pensais pas à p r en d re fui te , n é a n m o i n s j e c h e r 

chai à é loigner m o n cheval . Mais lui , d 'o rd ina i re 

si docile, qui obéissai t à la plus l égère secousse 

des r ênes , refusa de bouger , et quand il le fit, il 

étai t t rop tard ; le rh inocéros était t ou t près ; u n e 

r e n c o n t r e était inévi table . J e le vis baisser la 

t ê t e , puis la relever b r u s q u e m e n t , en enfonçant 

sa corne en t re les côtes de mon cheval , et avec 

une telle violence qu 'e l le lui t r ansperça le corps , 

la selle avec, et que j ' e n sentis la po in te acérée 

péné t re r ma j a m b e . La force de ce coup fut 

telle, que le cheval fit une véri table cu lbu te , les 
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j ambes en l 'air, et t o m b a sur le dos . P o u r moi , ! 
je fus v io l emmen t lancé à le r re , et à peine i 
étais-je t o m b é que j e voyais près de moi la corne ' 
de l ' an imal ; mais sa fureur était c a lmée , sa 
vengeance assouvie . Il qu i t ta au pet i t galop le 
théâ t re de ses exploi ts . Mes c o m p a g n o n s é ta ien t 
arr ivés sur ces entrefa i tes . Gourant à l 'un d 'eux, 
j e pr is son cheval , j e sautai en selle, e t sans 
chapeau , le visage ple in de sang, j e m 'é lança i à 
la pour su i t e de l ' an imal . Que lques ins tan ts ap rès , 
j e le voyais, à m a grande jo i e , é t e n d u à mes 
pieds . » 

Gordon C u m m i n g r a p p o r t e aussi q u ' u n r h i 
nocéros b lanc , qu ' on r ega rde g é n é r a l e m e n t 
c o m m e un animal fort doux , é t an t poursu iv i de, 
très-près se r e t o u r n a b r u s q u e m e n t en m e n a ç a n t 
le chasseu r . Il di t aussi q u ' u n rh inocé ros noi r 
fondit sur lui, sans qu ' i l le chassâ t , et le pour 
suivit l o n g t e m p s a u t o u r d ' u n buisson. » S'il 
avait é t é , a jou te - t - i l , aussi leste qu ' i l était la id, 
c ' eû t é té sans doute la fin de mes voyages ; mais 
m o n agilité me donna i t l ' avantage. Après m'avoir 
long temps poursu iv i a u t o u r du buisson, il poussa 
tou t à coup un cr i , se r e t o u r n a , et m e laissa 
ma î t r e du c h a m p de bata i l le . » 

L e Vai l lant (1) décr i t dans son style imagé u n e 
chasse au rh inocé ros , dans laquel le t ou t e la ruse 
et la pa t i ence des indigènes se t rouvent en j e u . 

« Au mil ieu de cet te i m m e n s e ménager ie , 
don t la variété me tena i t dans un e n c h a n t e m e n t 
con t inue l , dit-il, j ' é t a i s surpr is de ne pas voir 
cet te quan t i t é de rh inocé ros q u e m'ava ien t an
noncée les gens de la h o r d e de I la r ipa . Cepen
dan t u n j o u r , Klaas (2), qui sans cesse était à 
l'affût des bonnes aventures , p o u r avoir la sa t i s 
faction d 'ê t re le p r emie r à m e les annoncer , v in t 
en g rande hâ te dans m a t en t e m e dire q u ' à 
q u e l q u e dis tance du c a m p il avait a p e r ç u deux 
de ces a n i m a u x , a r rê t é s et t ranqui l les à côté 
l 'un de l ' au t re au mil ieu de la pla ine , et qu ' i l ne | 
t ena i t qu ' à moi de m e p rocu re r le plaisir de la [ 
plus bel le chasse q u e j ' eu s se encore faite. j 

« A la vér i lé , la chasse pouvait ê t re t r è s - a m u 
sante ; mais i n d é p e n d a m m e n t du danger qu 'e l le 
p résen ta i t , j ' y voyais de grandes difficultés. 
P o u r a t t a q u e r deux ennemis aussi redoutab les , 
il nous fallait de g randes p récau t ions , et les 
a p p r o c h e r sans en êlre vus ni éventés, ce qui 
est toujours très-difficile. J e m 'é ta i s d 'abord 
proposé de les ce rne r par un cordon , qui les en
velopperai t de toutes pa r t s et d 'avancer ensui te 

(1) Le Vaillant, Second Voyage dans l'intérieur de l'Afri

que. Paris, 1803, t. II, p. 380. 
(2) Jeune Hottentot, compagnon de voyage de l'auteur. 

sur eux en ré t réc i ssan t peu à peu le cercle , et en 
nous réunissant tous au m o m e n t de l 'a t taque ; 
mais les sauvages m ' a s s u r è r e n t q u e ce plan était 
impra t i cab le avec les a n i m a u x d o n t il est ques
t ion. En conséquence , j e m ' a b a n d o n n a i entière
m e n t à leurs conseils , et nous pa r t îmes a r m é s de 
tou t le courage nécessaire et c h a c u n d 'un bon 
fusil. Tous mes chasseurs vou lu ren t ê t re de la 
pa r t i e , et c h a c u n se proposai t les plus grandes 
p rouesses . J e fis m e n e r en laisse deux de mes 
forts ch iens p o u r les lâcher au besoin sur les 
rh inocé ros . Nous fûmes obligés de faire u n t r è s -
g r a n d dé tour , afin de p r e n d r e le dessous d u 
vent , de peur d 'en ôt re éventés , et nous gagnâmes 
la r ivière don t nous su iv îmes le cours à l 'abri 
des g rands a rb res qu i la borda ien t , et b ien tô t 
Klaas nous fit apercevoir , à u n demi -qua r t de 
l ieue dans la pla ine , les deux a n i m a u x . 

« L 'un d 'eux étai t b e a u c o u p plus gros que 
l ' a u t r e ; je les c rus mâle et femelle . Du res te , 
immobi les l 'un à côté de l ' au t re , ils ga rda ien t 
enco re la m ê m e pos tu re q u e q u a n d Klaas les 
avait ape rçus pour la p r e m i è r e fois ; mais ils 
por ta ien t le nez au vent , et par c o n s é q u e n t nous 
p résen ta ien t la c roupe . C'est la c o u t u m e de ces 
q u a d r u p è d e s , q u a n d ils sont ainsi a r rê tés , de se 
placer dans la d i rec t ion du vent , afin d 'ê t re 
avert is , par l 'odorat , des e n n e m i s qu' i ls on t à 
c r a i n d r e . S e u l e m e n t alors ils d é t o u r n e n t de 
t emps en t emps la tê te , p o u r j e t e r u n coup d 'œil 
en a r r iè re e t veiller de toutes parts à leur s û r e t é ; 
ma i s ce n 'es t v ra imen t q u ' u n coup d 'œil et l'af
faire d 'un ins tan t . 

« Déjà nous ra i sonnions s u r les disposi t ions à 
faire p o u r no t re a t t aque , et j e donna is en consé
q u e n c e que lques o rdres à m a t r o u p e , quand 
J o n k e r , l 'un de mes Hot ten to t s , m e d e m a n d a de 
le laisser seul a t t a q u e r les deux bêtes , c o m m e 
bekruyper. 

« J ' a i déjà di t q u e la chasse en Afrique ne res 
semble point à celle d ' E u r o p e ; que p o u r se 
me t t r e à por tée rie t i re r cer ta ins a n i m a u x farou
ches , il faut en app roche r sans ê t r e ape rçu , e t 
qu 'on n e peu t les a p p r o c h e r qu 'en se t r a înan t 
sur le ven t re j u s q u ' à eux. Les gens qu i ont ce 
ta lent s 'appel lent bekruypers ( traineurs) ; et c'est 
en cette qual i té que J o n k e r me d e m a n d a i t d 'al ler 
a t t aque r seul les deux rh inocé ros , m ' a s su ran t 
qu ' i l s 'en t i rerai t à ma satisfaction. 

« C o m m e son offre ne nous empêcha i t pas 
d 'exécuter nos projets , et q u e dans le cas oii son 
a t t aque par t icu l iè re ne réussi ra i t pas , elle ne 
nuisai t nu l l emen t à no t re a t t aque généra le , je le 
laissai faire. 11 se mi t tout nu et par t i t , en e m . 
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por tan t son fusil et r a m p a n t sur le vent re c o m m e 

un serpent . P e n d a n t ce t e m p s , j ' i n d i q u a i à mes 

chasseurs les différents postes qu ' i l s devaient 

occuper . Ils s'y r end i r en t par des dé tours ; cha

c u n d'eux ayan t deux h o m m e s avec lui . Moi, je 

restai au l ieu où je me t rouvais , avec deux Hot -

tentots , d o n t l 'un garda i t m o n cheval , t and is 

q u e l ' au t re tenai t les ch iens ; mais pour n ' ê t re 

point en vue, nous n o u s c a c h â m e s de r r i è re un 

buisson. 

« J 'avais en ma in une de ces lorgnet tes de 

spectacle , qui souvent m'avai t servi à é tud ie r le 

j e u des mach ine s et l'effet de nos décora t ions de 

théâ t re . Que les objets était changés 1 en ce m o 

ment elle r approcha i t de moi deux mons t res 

épouvantables , qui parfois t ou rna i en t de m o n 

côté leur tê te h ideuse . Bien tô t leurs m o u v e m e n t s 

d 'observat ion et de cra inte c o m m e n c è r e n t à de

venir p lus f réquents ; et j e craignais qu ' i ls n ' eus 

sent en t endu l 'agitation de mes chiens , qu i , les 

ayan t ape rçus , faisaient tous leurs efforts p o u r 

é c h a p p e r à l eu r ga rd ien et s 'é lancer cont re eux . 

« J o n k e r , de son côté , avançai t toujours , 

q u o i q u e l e n t e m e n t ; mais tou jours il avait les 

yeux fixés sur les deux a n i m a u x . L e u r voyait-il 

t o u r n e r la t ê t e , à l ' ins tant il res ta i t immobi le et 

sans m o u v e m e n t . On eût di t u n éclat de roche ; 

e t m o i - m ê m e j ' y étais t r o m p é . 

« Son t r a î n a g e , avec tou tes ses in t e r rup t ions , 

du ra p lus d 'une h e u r e . Enfin, je le vis se di r iger 

vers une grosse touffe d ' euphorbe qui formait 

un buisson et qu i se t rouvai t à deux cen ts pas au 

plus des rh inocé ros . Arrivé là, et sûr de pouvoir 

se cacher sans ê t re vu d 'eux, il se releva, et après 

avoir j e t é les yeux de tous côtés p o u r voir si ses 

camarades étaient tous arr ivés à leur poste , il se 

p répara à t i rer . 

« P e n d a n t t ou t le t e m p s de sa m a r c h e r a m 

pante j e l 'avais suivi de l'oeil ; et à m e s u r e qu ' i l 

avança i t j ' ava i s sent i m o n c œ u r pa lp i te r involon

t a i r e m e n t . Mais les pa lp i ta t ions r edoub lè r en t , 

q u a n d je le vis si près des an imaux , et au m o m e n t 

de t i rer sur l ' un d 'eux ; que n 'aurais- je pas donné 

dans cet ins tan t pour être à la place de J o n k e r , 

< J U t o u t au moins à côté de lu i , afin d 'abat t re 

aussi l 'un de ces farouches a n i m a u x ! J ' a t t enda i s 

dans la plus vive impa t i ence que le coup de 

J o n k e r pa r t î t , e t j e ne concevais pas ce qu i l 'em

pêcha i t de t irer ; mais le I lo t tento t qui était à 

mes côtés, et qu i , à la vue s imple , le dis t inguai t 

aussi par fa i tement q u e moi avec ma lorgne t te , 

m 'aver t i t de son pro je t . Il me dit que si Jonker 

ne tirait po in t , c'est qu ' i l a t t enda i t q u ' u n des 

r h i n o c é r o s se dé tou rnâ t , p o u r l 'ajuster à la t ê te , 

s'il était possible ; et q u ' a u p r emie r m o u v e m e n t 

qu ' i ls feraient , j ' e n t e n d r a i s le coup . 

« En effet, le plus gros des deux ayant r ega rdé 

de m o n côté , il fut t iré aussi tôt . Blessé du coup, 

il poussa u n cri effroyable, e t suivi de sa femelle, 

c o u r u t avec fureur vers le l ieu d 'où le b r u i t étai t 

par t i . Ce fut a lors que j e sentis m o n c œ u r t res

saillir e t q u e mes cra in tes furent por tées à leur 

c o m b l e . Une sueur froide se r épanda i t sur t ou t 

m o n c o r p s ; m o n c œ u r ba t ta i t si fort que cela 

m 'ô ta i t la respi ra t ion . J e m 'a t t enda i s à voir les 

deux mons t r e s renverser le bu isson , écraser sous 

leurs p ieds le m a l h e u r e u x J o n k e r et le m e t t r e 

| en pièces ; mais il s 'était couché le ven t re con t r e 

t e r r e . La ruse lui réussi t pa r fa i t emen t : ils pa s 

sè ren t près de lu i sans l 'apercevoir , e t v in ren t 

droi t à mo i . 

« Alors à m o n angoisse succéda la jo ie , e t je 

m ' app rê t a i a i e s recevoir . Mais mes ch iens , a n i 

més déjà par le coup de fusil qu ' i l s avaient en 

t e n d u , se d é m e n è r e n t t e l l ement à l eur a p p r o c h e 

que , n e pouvan t plus les con ten i r , j e les dé ta 

chai e t les lâchai con t re eux . 

a A cet te vue ils firent un c roche t , e t a l lè rent 

d o n n e r dans u n e des e m b u s c a d e s où ils e s suyè 

ren t u n nouveau coup de feu d 'un des chasseurs ; 

puis u n t ro i s i ème , où ils r e ç u r e n t un nouveau 

coup . Mes ch iens , de leur côté, les ha rce la ien t 

à o u t r a n c e ; ce qui accroissai t encore l e u r rage . 

Ils dé tacha ien t con t re eux des r u ad es t e r r i b l e s ; 

ils l aboura ien t la p la ine avec leur co rne , et y 

c reusa ien t des sillons de sep t à hu i t pouces de 

p ro fondeur , lançaient a u t o u r d 'eux u n e grê le de 

p ie r res et de cai l loux. 

« P e n d a n t ce t e m p s , nous nous r a p p r o c h â m e s 

tous , afin de les ce rner de p lus p rès e t de r é u n i r 

con t r e eux tou tes nos forces. Cette m u l t i t u d e 

d ' ennemis , d o n t ils se voyaient en tou rés , les m i t 

dans u n e fureur i n e x p r i m a b l e . T o u t à coup , le 

mâle s 'a r rê ta , e t , cessant d e fuir devan t les 

ch iens , il leur fit face et se t o u r n a con t r e eux 

p o u r les a t t aque r et les évent re r . Mais tandis 

qu' i l les poursuiva i t , la femelle se dé t acha de lui 

e t gagna au la rge . 

« J e m ' app laud i s b e a u c o u p de cet te fuite, qu i 

n o u s devenai t t rès-favorable. Il est ce r ta in q u e 

m a l g r é no t re n o m b r e et nos a r m e s , deux adver

saires aussi formidables nous eussent fort e m 

barrassés . J ' avoue m ê m e que sans mes ch iens , 

n o u s n 'euss ions pu c o m b a t t r e qu 'avec r i sques e t 

d a n g e r s celui qu i res ta i t . Les Iraces de s ang qu' i l 

laissait sur son passage nous a n n o n ç a i e n t qu ' i l 

avait reçu plus d ' u n e b lessure ; et il n ' en me t t a i t 

' que plus de rage à se défendre . 
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« Cependan t , après que lque t emps d 'une at ta
q u e forcenée , il bat t i t en r e t r a i t e et p a r u t vou
loir gagner que lques b u i s s o n s ; a p p a r e m m e n t 
p o u r s'y appuyer et ne pouvoir plus ê t re ba rce lé 
que par devant . J e devinai sa r u s e ; et dans le 
dessein de le préveni r , j e me je ta i vers les bu i s 
sons, en faisant s igne aux deux chasseurs les 
moins éloignés de moi de s'y po r t e r auss i . Il 
n 'é ta i t plus q u ' à t ren te pas de n o u s , lo rsque 
nous n o u s e m p a r â m e s du poste. Pu i s , le visant 
t ous trois en m ê m e t e m p s , nous lu i l âchâmes 
nos trois coups à la fois, et il t o m b a sans p o u 
voir p lus se re lever . 

« Sa chu t e fut p o u r moi u n e jou issance dél i 
cieuse. C o m m e chasseu r et c o m m e na tura l i s te , 
j e goûtais un double t r i o m p h e . 

« Quoique blessé à mor t , l 'animal se débat ta i t 
encore couché à t e r r e , c o m m e il l 'avait feit lors
qu'i l étai t d e b o u t . Ses pieds lança ien t a u t o u r de 
lui des m o n c e a u x de p ie r res , et ni nous ni nos 
ch iens n 'os ions en a p p r o c h e r . J 'eusse p u lui 
é p a r g n e r les t o u r m e n t s de l ' agonie , en lui t i 
r a n t une de rn iè re balle ; et c 'est ce q u e je m ' a p 
prêta is à faire, si mes gens , pa r leurs pr ières , ne 
m ' e n eussent d é t o u r n é . J e ne pouvais a t t r ibue r 
l eur d e m a n d e à u n s en t imen t de pi t ié : mais j e 
n ' e n concevais pas le motif. 

« J 'a i déjà dit q u e dans tou tes les peuplades 
sauvages, ainsi q u ' a u Cap et dans les colonies , 
on fait u n grand cas du s ang desséché de r h i n o 
c é r o s ; que le p ré jugé lui a t t r i b u e b e a u c o u p de 
ve r tu p o u r la guér ison de cer ta ines malad ies , et 
q u ' o n le regarde c o m m e u n r e m è d e souvera in 
con t re les obs t ruc t ions . On se rappe l le que 
q u a n d Swanepoe l , enivré pa r P ina rd , t omba sous 
u n e des roues de m o n char io t et qu ' i l eu t une 
côte démise et cassée, il me d e m a n d a du sang 
de rh inocéros . Au défaut de sang, le m a l h e u r e u x 
con t inua de boi re de l 'eau-de-vie . Il guér i t par 
les seules forces de la n a t u r e , et il avouait q u e 
ce dernier r e m è d e , éga lement bon , disait-il , et 
pour l ' h o m m e sain et p o u r l ' h o m m e malade , était 
préférable à l ' au t re . Mais ses camarades avaient 
conservé leurs p réven t ions , et ils voula ient du 
sang de rh inocéros . Celui-ci en perda i t b e a u c o u p 
par ses blessures . Ce n 'é ta i t pas sans u n t r è s -
grand chagr in qu ' i ls voyaient la terre roug i r au
tour de lui , et ils c ra igna ien t q u ' u n nouveau 
coup de fusil n ' a u g m e n t â t encore cet te pe r t e . 

ci A peine l 'animal eut- i l r e n d u le de rn ie r 
soupir que tous , t an t anc iens que nouveaux , 
s ' approchèren t de lui avec a rdeu r , dans le des
sein de faire leur provision. P o u r cela ils lui 
ouvr i ren t le venLre, p r i r en t sa vessie qu ' i ls vi

d è r e n t ; pu i s , tandis que l 'un d 'eux en appli
quai t l ' ouver tu re à l ' u n e des plaies, les a u t r e s 
r e m u a i e n t et ag i ta ient une cuisse et u n e j a m b e 
du m o r t , afin de faciliter pa r ce m o u v e m e n t la 
sort ie du sang. Bien tô t , à leur g r a n d e jo ie , la 
vessie fut p l e i n e ; et j e suis pe rsuadé qu ' avec 
tout ce qui fut p e r d u ils a u r a i e n t p u en r e m p l i r 
v ingt . » 

Voici u n a u t r e p rocédé de chasse e x t r ê m e 
m e n t cur ieux que nous t rouvons dans un recue i l 
é t r anger (1). 

Les hab i t an t s de S u m a t r a s ' approchera ien t l e n 
t e m e n t du rh inocé ros p e n d a n t qu'i l se rou le d a n s 
la vase, et l ance ra i en t sub i t emen t sur lui u n e 
quan t i t é cons idérab le de subs tances t r è s - c o m 
bus t ib l e s , auxque l l e s ils me t t r a i en t le feu ; ce t t e 
s imple opéra t ion au ra i t à la fois pour résul ta t e t 
d'étouffer l ' an imal e t de le faire rô t i r . II fau t 
u n e forte dose de c rédul i té pour accepte r 
c o m m e vrai u n pare i l con te . J e n 'eu par le q u e 
pour m o n t r e r que l les fables ont encore cours, 
a u j o u r d ' h u i au sujet de ce s ingul ie r a n i m a l . 

C a p t i v i t é . — Malgré sa g rande i r r i tab i l i té , 
le r h inocé ros est facile à d o m p t e r . Ceux qui son t 
sur les navi res , t é m o i g n e n t une g rande indiffé
r e n c e , et les agacer ies les plus incessantes ne 
peuven t les me t t r e en fureur . On sait que tous-
les a n i m a u x qui se voient en tourés par la p le ine 
mer , sont t rès-doux et para issent t rès-privés : ils 
ont p r o b a b l e m e n t alors le s e n t i m e n t de leur fai
blesse t empora i r e , et il n 'es t n u l l e m e n t é t o n n a n t 
que , dans ces c i rcons tances , le rh inocéros se 
m o n t r e tel ; mais nous avons d 'autres exemple s 
de sa doci l i té . 

Horsfield pa r le du rh inocé ros de S u m a t r a 
c o m m e d 'un ê t re t rès-doux. U n j e u n e de ce t t e 
espèce fut c h a r m a n t : il se laissa e m m e n e r dans, 
u n e g rande vo i tu re , et u n e fois arr ivé à desti
na t ion , se m o n t r a t rès-sociable . On lui avai t p r é 
pa ré u n e p lace dans la cou r du châ teau de Surar -
Kar la ; on l 'avait en tou ré d 'un fossé d 'envi ron 
3 mèt res de l a r g e ; l ' animal resta là pendan t p lu
sieurs a n n é e s , sans j amais songer à franchir l es 
l imites de son enclos . Il paraissai t t r è s -heureux , 
dans sa s i tuat ion, et j ama i s il ne se mi t en c o 
lère , quo ique souvent il fût for tement t o u r m e n 
t é . On lui donna i t des b r a n c h e s d 'arbres , des
lianes de diverses e s p è c e s ; mais il préféra i t à 
tou t les b a n a n e s , et les n o m b r e u x visi teurs , q u i 
furent b ien tô t au couran t de celte p ré fé rence , 
vei l lèrent à ce qu'i l en eût toujours . Il se la issai t 
t o u c h e r el examine r de tous les c ô t é s ; les p lu* 

( l ) Journal of Vie Indian Archipel. 
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rahdis des spec ta t eu r s se hasa rda ien t m ô m e à 

monter sur son dos. II avait besoin d 'eau . 

Quand il ne mangea i t pas , e t que les indigènes 

ne le dé rangea ien t pas, il se coucha i t dans des 

trous profonds, qu ' i l s 'était creusés l u i - m ô m e . 

Une fois a d u l t e , le fossé d 'un m é t r é de l a r g e u r f u t 

insuffisant pour le r e t e n i r ; il lui arr iva souvent 

de rendre visite aux d e m e u r e s des ind igènes , et il 

causait a lors des dégâts considérables dans les 

jardins qui e n t o u r e n t toutes les maisons . Ceux 

qui ne connaissa ient point l ' an imal , é ta ient on 

ne peut plus effrayés de son appar i t ion . Les plus 

courageux le faisaient r e n t r e r sans peine dans 

son enclos . Ses excursions devenan t p lus fré

quentes , les dégâts causés dans les planta t ions et 

les j a rd ins éLant plus cons idérables , on fut forcé 

de le condu i r e à u n village voisin, où il se noya 

dans u n e pet i te r iv ière . 

D 'autres rh inocé ros , amenés en E u r o p e , se 

sont m o n t r é s aussi t rès-doux et t r ès -p r ivés . Ils 

se laissaient t o u c h e r e t c o n d u i r e , sans jamais ré

sister. Une seule fois, u n rh inocé ros a t t a q u a e t 

tua deux pe r sonnes , ma i s qu i l 'avaient sans 

dou te exci té aupa ravan t . 

J e vis un rh inocé ros de l ' Inde p resque adu l t e 

à Anvers : i l étai t aussi d 'un na tu re l t r è s - a c c o m 

m o d a n t , e t se laissait c o n d u i r e p a r l o u t . M. Kre t s -

c h m e r , a u q u e l nous devons l ap lupar t des figures 

de cet ouvrage , put e n t r e r dans sa d e m e u r e p o u r 

le dessiner sous tou tes ses faces. C h a q u e j o u r , 

on le lâchai t dans un enclos qui étai t en avant 

de son écurie,- son gardien en faisait ce qu ' i l 

voulait. Un s imple fouet suffisait p o u r lui inspi 

rer u n e t e r r e u r sa luta i re . Un seul c l a q u e m e u t 

lui faisail p rendre le galop. Les spec ta teurs 

avaient l ' hab i tude de le nour r i r , et dès qu 'un 

é t ranger app rocha i t de la grille, il a l longeai t son 

m u s e a u au t ravers des ba r r eaux , m e n d i a n t ainsi 

que lque friandise. L 'obtenai t - i l , il fe rmai t les 

yeux , et broyai t d 'un coup de d e n t l ' a l iment 

qu' i l venait de recevo i r . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — T o u t e l 'ut i l i té don t 

peu t ê t re u n rh inocéros lorsqu ' i l est t ué , c o m 

pense à peine les dégâts qu'i l cause p e n d a n t sa 

vie. Dans les endroi t s cult ivés, cet an imal n e 

peu t êlre souffert : il ne doit hab i te r que le déser t . 

On emploie toutes les par t ies du rh inocé ros . 

Dans le Levant , on t rouve chez les grands per 

sonnages des c o u p e s , des vases en corne do 

rh inocéros ; on a t t r ibue à ces ustensi les la p ro 

priété de faire effervescence, quand on y verse 

un l iquide empoi sonné , e t l 'on croit posséder lâ 

un excellent moyen de préveni r les e m p o i s o n 

n e m e n t s . 

Les Turcs de h a u t r a n g ont tou jours sur eux 

une pet i le tasse en c o r n e de r h i n o c é r o s , et, en 

cas douLeux, la font r e m p l i r de café. Lo r squ ' un 

T u r c r end une visite à u n a u t r e T u r c dont il peut 

avoir des raisons de se méfier , il arr ive souvent 

que le p remie r fait empl i r par son domes t i que 

sa tasse de corne de rh inocé ros du café q u e l 'on 

a l 'habiLudc d'offrir en signe d ' ami t i é . L h ô l e 

ne p r e n d pas en m a l une telle incivil i té. On 

emploie s u r t o u t la corne à faire des poignées 

de sabres. Bien polie, elle a u n e couleur j a u n e -

rouge , et c'est u n des plus beaux o r n e m e n t s d e 

l ' a rme . 

Avec la peau , les ind igènes font des bouc l i e r s , 

des cu i rasses , des vases el d ' au t res us tens i les . 

On m a n g e la c h a i r ; la graisse est t rès-es l i -

m é e ; ma i s n i l ' une ni l ' au t re ne sont c e p e n d a n t 

du goût des E u r o p é e n s . 

Dans cer ta ins pays on fait des p o m m a d e s avec 

la gra isse ; la moel le des os passe aussi p o u r u n 

r e m è d e . 

L E S H I P P O P O T A M E S 

HIPPOPOTAMUS. 

Dis Flusspferde, The Hippopotarni. 

C a r a c t è r e s . Les h i p p o p o t a m e s sont les 

p lus lourds et les p lus massifs des m a m m i f è r e s 

te r res t res . L e u r corps est por té su r des j a m b e s 

t r è s -cour tes . Ils ont q u a t r e sabots à c h a q u e pied ; 

u n m u s e a u l a rge , ob tus , n o n pro longé en forme 

de t r o m p e ; la peau n u e . Sa dent i t ion c o m p r e n d 

deux ou trois incisives, u n e can ine e t sept mo

laires . Le squele t te est massif. Le c râne est 

p resque quadr i l a t è re , p la t , c o m p r i m é ; la cavilé 

cé rébra le est très-peti te ; les au t res os son t lourds 

et g ros . Les dents diffèrent de celles de tous les 

aut res pachyde rmes connus , et ne rappel len t q u e 

de loin celles des su idés . Les g r a n d e s canines 

inférieures sont su r tou t r e m a r q u a b l e s : elles sont 

r ecourbées en demi -ce rc l e , et peuvent , chez le 

mâ le , a t te indre j u s q u ' à 1 m è t r e de long . Les 

can ines supér ieures n ' on t pas un aussi g rand dé

v e l o p p e m e n t ; elles sont éga l emen t r ecourbées , 

et mousses à l ' ex t rémi té . Les unes et les au t res , 

m a l g r é leur g randeu r , ne font pas saillie hors 

d u m u s e a u . 

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

pèces d 'h ippopo tames ont existé dans les époques 

a n t é r i e u r e s ; te ls sont les Anoplotherium, dont 

I l a q u e u e était longue , composée de ver tèbres for-

\ les et épaisses (fig. Hofj et '¿51), ce qui a fait 

' penser à Cuvier que ces an imaux é ta ient p ion -
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Fig. 356. Squelette de VAnoplotherium commune, d'après Cuvier. 

geurs et vivaient à peu près c o m m e l ' h ippopo- espèce, A la véri té , il a été ques t iondans ces der -

l a m e ( t ) . n ie rs t e m p s d 'un pet i t h i p p o p o t a m e de l 'oues t de 

A u j o u r d ' h u i le genre est r é d u i t à u n e seule l 'Afrique, l ' h ippopo tame de lÂhèna_(Hippopotamus 

liberiensis), qui n e serait , pas plus g r a n d q u ' u n 
p o r c , et qui différerait encore de l ' h ippopo tame 
p r o p r e m e n t dit "par la conformat ion de s a t é l e ; 
mais il n o u s faut a t t e n d r e de nouveaux rense i 
g n e m e n t s avant de pouvoir en par le r . 

L ' H I P P O P O T A M E A M P H I B I E — H1PPOPOTAMVS 
AMPHIBIVS. 

Dus Flusspferd, Das Mlpferd, The Hippopotamus ou 
Zeekoe. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — L e s Romains 

ont par fa i tement c o n n u l ' h ippopo tame , ma i s on 

n e sait quels sont les moyens qu ' i ls employa ien t 

pour le p r e n d r e . Us firent figurer dans les j e u x 

du c i rque et dans leurs t r i o m p h e s , non-seu lement 

des j eunes , mais encore de vieux individus . 

(1) Voyez Pictet, Traite' de Paléontologie, 2 e édition, 
l'aris, 1853, t. I, p. 335. 

L'édile Seau rus , l 'an 58 avant Jésus-Chr i s t , fit voir 
à R o m e u n grand h i p p o p o t a m e et c inq crocodi les ; 
Augus te en avait u n lorsqu ' i l t r i o m p h a de Cléopâ-
t re ; C o m m o d e en fit tuer c inq dans le c i rque ; l 'on 
en vit p lus ieurs sous les règnes d 'An ton in le P ieux 
et de G o r d i e n . Du t ro i s i ème s ièc le jusqu 'en 1850, 
il ne vint p lus u n seul h i p p o p o t a m e en E u r o p e . 

Le | n o m d ' h ippopo tame ou cheval de rivière, 

que les Grecs on t d o n n é à ce t te espèce, ne ca
ractér ise q u e t rès-mal ce t te massive c r é a t u r e ; 
elle r e s semble plus à u n porc engra issé , qu 'à 
tou t a u t r e a n i m a l . Le n o m arabe de djamouhs el 
bahhr, c 'es t -à-dire , buffle de rivière, est m e i l l e u r , 

quoiqu ' i l n 'y ait aussi q u e peu de re s semblance 
entre le buffle et l ' h ippopo tame . 

C a r a c t è r e s . — A par t la den t i t ion , c 'est la tôte 
i su r tou t qui sépare l ' h ippopo tame des a u t r e s m a m -
' mifères (fig. 358). Elle est q u a d r a n g u l a i r e , eL ca-
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rac tér i sée pa r u n museau h a u t , a l longé, d ' une lar

g e u r ex t r ao rd ina i r e . Celui-ci est informe, c o m m e 

l'est tou t l ' a n i m a l ; il a de plus un aspect s in

gul ier . La face supé r i eu re en est p l a t e ; assez 

mince en a r r i é re , elle s 'élargit en avan t ; la lèvre 

s u p é r i e u r e est p e n d a n t e et r ecouvre complé le-

m e n t la b o u c h e . Les nar ines sont obl iques et 

placées t rès en a r r i è r e , un peu au-dessous et en 

avant des orei l les . Le corps est gros et l ou rd , al

longé, p r e s q u e cy l indr ique , u n peu épaissi en 

son mil ieu. Le sac rum est p lus élevé que le ga r 

rot . Le ventre est p e n d a n t ; il touche le sol q u a n d 

l ' an imal m a r c h e . Môme c h e z ' l ' h ippopo tame 

adul te , les pa t tes n 'ont pas plus de 66 cen t imè

tres de haut . La q u e u e est cour t e et m i n c e , com

p r i m é e l a t é r a l emen t , couver te à son ex t rémi té 

B l i F J I M . 

de soies cour tes et ro ides c o m m e des fils de fer. 

Le reste du corps est à p e u p rès n u . La p e a u a 

plus de 3 cent , d 'épaisseur ; elle forme que lques 

plis profonds au cou et à la par t ie a n t é r i e u r e de 

la po i t r ine , et n 'es t couver te que de que lques 

soies cour tes et éparses . Des sillons en t re -c ro i sés 

f o rmen t sur la p e a u c o m m e a u t a n t d 'écai l lés , 

t an tô t g randes , t an t ô t pe t i tes . Elles sont d 'un 

b r u n cuivré par t icu l ie r , passant sur le dos au 

b r u n sale foncé, et sous le vent re au b r u n pour 

p re clair . Des taches b runâ t r e s et b l euâ t r e s , dis

posées assez r égu l i è r emen t , d o n n e n t u n e ce r 

ta ine variété à cet te masse . La cou leur c h a n g e , 

d 'a i l leurs , suivant q u e l ' an imal est sec ou moui l l é . 

Quand il sor t de l ' eau , il a le dos b r u n - b l e u â t r e , 

et le ven t re p r e s q u e couleur de cha i r ; t and is que 

JI — f97 
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q u a n d sa peau est sèche , il es t d 'un h r u n no i r 

ou couleur d 'a rdoise . Sous la peau est u n e cou

che de graisse de 8 à 1G cen t , d ' épa i sseur . Un 

h i p p o p o t a m e adul te peu t a t t e indre une longueur 

de près de 5 mè t re s , s u r lesquels u n d e m i - m è t r e 

seu lemen t appa r t i en t à la q u e u e . Il a, au plus , 

l m , 8 0 de h a u t e u r au ga r ro t ; sa ci rcnnférence 

est de 4 m è t r e s à 4 r a , 3 0 ; son poids de 25 à 35 

q u i n t a u x ; la peau seule d ' un h i p p o p o t a m e de 

m o y e n n e taille pèse de 4 à 5 q u i n t a u x . 

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

j o u r d ' h u i péné t r e r assez loin dans l ' i n té r i eur de 
l 'Afrique avant de r e n c o n t r e r ces a n i m a u x , q u e 
j ' a i appe lés des restes des t e m p s fabuleux. Des 
bords du fleuve sacré n o t a m m e n t , ils on t gagné 
le cen t r e du con t inen t , et se sont re t i rés vers les 
pays d 'où vient le fleuve qui cache ses sou rces . Ce 
n 'est qu ' en p é n é t r a n t dans l ' i n té r i eur des terres 
qu 'on voit vivants les ê t res pe in t s il y a qua t re 
mi l le ans dans les t e m p l e s d 'Egypte; c 'est là 
q u ' o n re t rouve ces m ê m e s an imaux , au mil ieu 
d ' h o m m e s semblables à ce qu ' i ls é ta ient il y a 
des mil l iers d 'années ; c 'est là qu 'avec le b a 
b o u i n , le crocodi le , l 'ibis sacré et le tan ta le , on 
r e n c o n t r e ces êt res oubl iés des époques a n t é 
r i eu res , l ' é léphant , le rh inocé ros et l 'h ippopo
t a m e . 

P a r t o u t où l ' h o m m e a é t e n d u sa domina t ion , 
ces de rn ie r s on t succombé sous les coups des 
a rmes à feu ; on ne t rouve p lus l ' an ima l en face 
de soi q u e là où la lance et l 'arc sont les seules 
a r m e s en usage . P e n d a n t l 'été de 1600, le m é d e 
cin napol i t a in Z e r e n g h i p u t encore p r e n d r e dans 
des fosses deux h i p p o p o t a m e s , à Damie t t e , pa r 
conséquen t à l ' e m b o u c h u r e de l 'un des b ras d u 
Nil ; il en rappor t a les peaux à R o m e . Aujourd 'hu i , 
ces a n i m a u x ont d isparu de toute l'Egypte et de 
la Nubie , où, d'après Rùppe l l , ils é ta ient encore 
assez n o m b r e u x a u c o m m e n c e m e n t du siècle. 
Ce n 'es t que t r è s - r a r e m e n t qu 'on en voit des
c e n d r e le fleuve, au delà de la cha îne des R h e r -
r is . Il en est a u t r e m e n t dans le Soudan or ien ta l , 
où l 'Afrique se m o n t r e sous son vér i table aspect . 
Là les forêts et les fleuves sont hab i tés pa r ces 
ê t res s ingul iers . E n c o r e aujourd 'hui , l ' h i p p o 
po t ame esi c o m m u n dans tous les g rands fleu
ves et les lacs de l ' in tér ieur de l 'Afr ique . 

Vis-à-vis de K h a r t h o u m , au confluent du 
Nil Bleu et du Nil Blanc , se t rouve u n e pet i te 
île couver te d ' a rb re s : en 1831 , j ' y vis encore 
la cé lèbre pa i re d ' h i p p o p o t a m e s , qui tous les 
ans descend avec les g randes eaux des forêts 
vierges du cours supé r i eu r du Nil. P lus au sud, 
les h ippopo tames sont t rès -communs , et dans 

p r e s q u e tous les fleuves. P o u r ce qu i est du Nil , 

le 15° de la t i tude n o r d forme l eu r e x t r ê m e l i 

m i t e sep ten t r iona le . II en est a u t r e m e n t des au

t res fleuves de l 'Afr ique. L a n d e r en vit des q u a n 

t i tés considérables s u r les bords du Niger ; le 

major D e n h a m en r e n c o n t r a un grand n o m b r e 

sur la r ivière Méhabié ; Ladislas Magiar les o b 

serva près de la c ô t e ; Anderson , dans le sud de 

l 'Afr ique , su r la r ivière T u m b i ; Gordon Cum-

m i n g les t rouva en Cafrer ie ; et, une fois, il en 

vit soixante et dix sur u n e g rande p resqu ' î l e 

formée pa r le fleuve L i m p o p p o , Dans le sud et 

dans l 'ouest , ils s ' app rochen t bien p lus des côtes 

q u e dans le nord . Us ar r ivent j u sque dans la 

m e r , et cela m e para i t pa r fa i t ement p laus ib le . 

Depuis V o n der Decken m ' a assuré qu ' on a vu 

u n e fois t rois h i p p o p o t a m e s à Z a n z i b a r ; ils ne 

pouvaien t proveni r q u e de la côte vois ine, et 

avaient d û t raverser à la nage u n bras de m e r 

de 37 mil les anglais de l a rgeu r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J 'ai eu p lu 

s ieurs fois l 'occasion de voir l ' h i p p o p o t a m e ; je 
puis donc faire l 'his toire de ses m œ u r s d ' après 
m e s propres observat ions . 

P l u s que tous les au t re s p a c h y d e r m e s , l ' h ip 
p o p o t a m e ne peu t se passer de l 'eau. Ce n ' e s t 
q u e par except ion qu ' i l va du fleuve sur la t e r r e 
f e r m e ; la n u i t p o u r y pa î t r e , lorsque le fleuve 
n 'est pas r i che en p l a n t e s ; le j o u r p o u r se chauf
fer au soleil sur les bancs de sable . A que lques 
mil les au-dessus de la capi tale de l 'enfer, c o m m e 
les voyageurs ont l ' hab i tude de dés igner K h a r 
t h o u m , o n voit sur les rives vaseuses de n o m 
breuses t races de ces a n i m a u x ; ce sont des t rous 
d 'envi ron 60 cen t imèt res de profondeur , de la 

< grosseur d 'un t ronc d 'a rbre , et disposés de cha
que côté d 'un sillon évasé. Il laisse ces pistes, 

\ lo rsque dans ses excurs ions noc tu rnes il qu i t t e le 
fleuve p o u r al ler pa î t r e dans les forêts vierges ou 
dans les c h a m p s voisins. Les t r ous sont formés par 
les p ieds , le sillon par le ven t re , ca r l ' an imal en-

I fonce à ce poin t dans ce sol peu solide. Aux bords 
à pe ine incl inés de l 'Abiad ou Nil Blanc , qu i , 
p e n d a n t la saison des p lu ies , débo rde sur u n e 
é tendue de p lus ieurs l ieues, et m e t sous l 'eau 
des forêts en t iè res , on peu t suivre ces pistes 

^ p e n d a n t près d ' une l ieue. Là où les rives de 
l 'Abiad sont plus escarpées , on reconna î t l ' ha 
bi ta t ion de l ' h ippopo tame aux débarcadères qu' i l 
forme q u a n d il sort du fleuve. Ceux-ci ne sont 
n u l l e m e n t en r a p p o r t avec la l o u r d e u r de l ' an i 
m a l ; ils sont t e l l ement incl inés, q u ' u n h o m m e 
n e peut les gravir qu 'en se c r a m p o n n a n t aux 
branches qui s e t r o u v e n l à droite et à g a u c h e . On 
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ne comprend pas c o m m e n t le p a c h y d e r m e peut 

gr imper après . De ces débarcadères , il pa r t u n 

court sentier qui s 'enfonce dans la foret. Ce sen

tier se d is t ingue faci lement des c h e m i n s que lais

sent les é l é p h a n t s ; les a rbus te s n 'y sont que 

foulés aux pieds , au mil ieu et sur les côtés , sans 

•être cassés et rejelôs à droi te et à gauche . 

On ne t a rde pas à apercevoir l ' animal dans les 

endro i t s bordés de c h a m p s ou de r i ches forêts, 

e t de p ré fé rence sur les points où le lit m ê m e 

•est couver t de p lantes aqua t iques qui fo rment 

de vastes pâ tu rages . 

Au bou t de trois ou qua t r e minu te s , on ape r 

çoit de l 'eau qui s'élève en éventail à environ un 

mèt re au -dessus de la surface du fleuve ; on e n 

tend un soupi r par t icul ier , quelquefois un sourd 

g r o g n e m e n t : un h i p p o p o t a m e vient de para î t re 

pour respi rer . Es t -on assez près , on p e u t voir 

sa tê te h ideuse , masse in forme d 'un b r u n roux, 

ayan t deux poin tes , les oreil les, e t qua t re émi-

nences , les yeux et les n a r i n e s . Il est r a r e q u ' u n 

h i p p o p o t a m e dans l 'eau m o n t r e au delà de la tê te , 

•et on p e u t faci lement la m é c o n n a î t r e la p r e m i è r e 

fois qu 'on la voit. E s t - o n sous le vent , se t i en t -

on s i lencieux, caché der r iè re u n bu i sson , l'on 

peut alors observer c o m m e n t l ' an imal m o n t e , 

descend , se j o u e dans l 'eau. On consta te q u e lo r s 

qu ' i l appara î t à la surface, il a e n t r e l 'œil et l 'o

reille, sur son front apla t i , un pet i t en foncement , 

assez grand p o u r q u ' u n cypr in doré ou que lques 

ab l e t t e s y puissent vivre. Avec un g r a n d ba

teau , on peu t se hasa rde r à passer sur ces têtes ; 

c a r là où l 'animal n 'es t pas chassé , il n e s'ef

fraye pas des ba rques ; il les r ega rde avec é ton-

n e m e n t , mais sans i n t e r r o m p r e ses p longeons . 

11 est r a re qu' i l res te p lus ieurs m i n u t e s sous 

l ' eau , et les voyageurs qui pa r l en t de dix m i n u 

tes ou d 'un qua r t d ' heu re sont dans une é t range 

•erreur. Un h i p p o p o t a m e qui n 'es t pas blessé 

res te au plus quatre, m inu te s s u b m e r g é , mais 

souven t il n e m o n t r e à la surface que ses n a r i 

nes , ne fait q u ' u n e inspi ra t ion e t redescend . J e 

doute qu ' i l puisse p longe r pendan t plus de c inq 

m i n u t e s . 

C o m m e l a p l u p a r t des pachydermes , l 'h ippopo

t a m e est un an ima l sociable. T rès - ra rement on 

le r e n c o n t r e seul . J ' en vis u n e fois qua t re sur 

u n banc de sable ; une au t r e fois, j ' e n ape rçus 

six, dans un é tang, près du Nil Bleu. P o u r m o n 

c o m p t e , je ne vis j ama i s de plus grandes r é u 

n ions ; mais d 'au t res voyageurs d isent avoir ren

t ré des t roupes bien plus nombreuses . Chaque 

t roupe se c a n t o n n a n t toujours dans le voisinage 

d e grands pâ tu rages et n'y occupan t pas un grand 

espace , il en résul te q u ' u n g rand é tang peu t 

loger p lus ieurs groupes d ' h i p p o p o t a m e s . L ' é t ang 

dans lequel j ' e n vis six, avait au p lus u n e demi -

l ieue de tou r . Quand un endroi t est épu isé , ces 

a n i m a u x se r e t i r en t l e n t e m e n t dans un a u t r e . 

P e n d a n t la saison des p lu ies , ils s emblen t e n t r e 

p r en d re de plus grands voyages. 

Ce n 'es t que dans les l ieux c o m p l è t e m e n t d é 

serts que les h ippopotames ' qu i l t en t l 'eau pen

dan t le j o u r , p o u r se livrer à un demi s o m m e i l , 

sur la rive, ou dans les basses eaux . Ils s ' é t en 

dent à leur a ise , avec la m ê m e volupté q u e les 

sangliers qui se soui l lent , ou que les buffles qu i 

se ba ignen t . De t emps à au t re , un mâle pousse 

un g r o g n e m e n t , ou lève la t ê te p o u r inspec te r 

les a len tours . P lus i eu r s o iseaux s ' ag i ten t au m i 

lieu d 'eux. L 'oiseau des pluies (Hyas œgyptiacus) 

rôde sans cesse au tou r d ' eux , e t enlève de leur 

peau les sangsues et les insectes qui y a d h è r e n t . 

Un pet i t hé ron se p r o m è n e à g rands pas sur leur 

dos, et les débar ras se é g a l e m e n t des ve rmines . 

Dans le sud de l 'Afr ique, l 'ani les r e m p l a c e . Les 

Arabes du S o u d a n or ienta l croient que l 'oiseau 

des pluies aver t i t l ' h ippopo tame de l ' approche 

du danger , et, en r é a l i t é , 1 le p a c h y d e r m e fait 

a t t en t ion aux cr is de son pet i t et vigi lant ami , 

et va à i 'eau dès que l 'o iseau se m o n t r e inquie t . 

A par t cela, les h ippopo tames ne p r ê t e n t que 

p e u d ' a t t en t ion au m o n d e ex té r ieur . C'est seu

l e m e n t dans les local i tés où ils ont appr is à 

conna î t re l ' h o m m e et ses a r m e s à feu, qu ' i l s se 

t i ennen t en garde con t r e l eur p r inc ipa l , je di

rais m ô m e l eu r seul e n n e m i . Dans l 'est e t l 'ouest 

de l 'Af r ique , ils ne s ' inquiè tent de r i en . Ils 

passent le j o u r dans un état i n t e r m é d i a i r e au 

sommei l et à la veille. P r o b a b l e m e n t , il do rmen t 

aussi dans l ' eau , à la m a n i è r e des buffles. Ils se 

ma in t i ennen t en équi l ib re à la surface, à l 'a ide 

de m o u v e m e n t s régul ie rs de leurs p ieds , dé t e l l e 

façon q u e leurs n a r i n e s , leurs y e u x , et leurs 

oreilles é m e r g e n t . 

Vers le soir, la société c o m m e n c e à vivre : les 

g rognemen t s des mâles dev iennen t de vrais hu r 

l ements , et l 'on voit tous ces a n i m a u x p longer , 

et r epara î t re à la surface ; ils se chassen t e t se 

poursuivent . Ils semblen t p r e n d r e plaisir à se 

mon t re r près des ba t eaux . J 'a i r e m a r q u é qu' i ls 

suivaient n o t r e canot p e n d a n t b ien long temps , 

dans nos p romenades du soir. Ils nagen t avec 

une légèreté é tonnan te à toutes les p rofondeurs , 

p longent et r emon ten t , vont en avant , en a r r i è re , 

se r e t o u r n e n t avec u n e agili té inc royab le , e t ri

valisent de vitesse avec le me i l l eu r canot à 

r ames . L e u r épaisse couche de graisse al lège tel-
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l e m e n t l eu r poids , qu ' i l dev ien t à peu près égal 

à celui de l ' eau dép lacée ; il est donc facile à ces 

a n i m a u x de se teni r à n ' i m p o r t e quel le profon

deu r . Quand on ca lcule l eur vo lume é n o r m e , on 

t rouve qu ' i ls déplacent un poids d 'eau de 1200 

à 1500 k i l o g r a m m e s . 

Lo r sque l ' h i p p o p o t a m e n a g e t r a n q u i l l e m e n t , 

j e n ' a i j a m a i s pu r e m a r q u e r qu ' i l agi tâ t ses 

pa t t e s , c o m m e d e s ' r a m e s ; l 'eau res te tout a u 

tou r de lui lisse e t i m m o b i l e . Il en est a u t r e 

m e n t q u a n d il s 'élance avec fu reur sur u n enne

m i , ou qu ' i l est blessé. Il j e l t e a lors ses pat tes 

pos té r ieures en a r r i è r e , s 'avance pa r b o n d s , 

agi te l ' e au , en produisan t de fortes vagues , et sa 

force est te l le , qu ' i l peu t soulever et me t t r e en 

pièces des ba teaux de m o y e n n e g r andeu r . Des 

voyageurs , qui descenda ien t le fleuve en canots , 

ont souvent été mis en g rand d a n g e r pa r des 

h i p p o p o t a m e s fur ieux, et dans le S o u d a n or ien

ta l , les ba te l ie rs évitent tou jours ces an imaux et 

m o n t r e n t la p lus g rande t e r reur lors q u ' o n les 

t i re en cano t . 

Dans les endro i t s larges et r iches en p lantes 

du cours de l 'Abïad , l ' h ippopo tame n e qu i t t e le 

fleuve q u e t r è s - r a r emen t , m ô m e la nu i t . Il y 

t rouve à tou te h e u r e des p lan tes a q u a t i q u e s . Là 

encore , le t end re et le g rac ieux est dest iné au 

r u d e et au grossier . La p lan te sacrée des anc iens 

peup les , l ' image de la Divinité, le lotos, le frère 

m a j e s t u e u x et royal de n o t r e grac ieux n é n u p h a r , 

est la n o u r r i t u r e p r inc ipa le de l ' h i p p o p o t a m e . 

Cette p lan te , don t la vue inspire les poè tes , 

don t les fleurs sont aussi r e m a r q u a b l e s pa r l eu r 

o d e u r q u e pa r leurs cou leurs , est m a n g é e pa r 

le p lus h ideux de tous les mammifè re s t e r res t res . 

L ' h i p p o p o t a m e se n o u r r i t en ou t r e d ' au t r e s 

p lan tes aqua t iques , et , au besoin m ê m e , de j o n c s 

e t de roseaux . E n t r e les îles qui p a r s è m e n t son 

cour s , l 'Abiad tantôt s 'élargit en forme de l ac , t a n 

tô t se r édu i t à u n mara i s infect, t an tô t se m o n t r e 

couver t d 'une végéta t ion é lyséenne; r a r e m e n t il 

appa ra î t c o m m e un fleuve au cours lent et m a 

jes tueux ; là vivent pa r cen ta ines crocodi les et 

h i p p o p o t a m e s , sans s ' inquié te r du res te de la 

c réa t ion ; là le papyrus , le lotos, l ' ombak si l é 

gère qu 'on di ra i t du duvet , les n é n u p h a r s et c en t 

au t re s p l an te s fournissent à c e s pachyde rmes de 

la n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e . On les y voit tan

tô t para î t re à la surface, t an tô t p longe r p o u r 

a r r a c h e r u n e r ac ine . L e u r s canines leur r e n d e n t 

alors les p lus g rands services . 

Un h i p p o p o t a m e en t ra in d e m a n g e r est u n 

spectacle r ée l l emen t hor r ib le ; à près d 'un ki lo

m è t r e , on p e u t voir à l 'œil nu sa gueule s ' ouvr i r ; 

à q u e l q u e s cen t s pas , on c o m p t e tous ses m o u 
v e m e n t s mas t i ca t eu r s . Cette tête informe dis
para î t sous les p l a n t e s ; l ' eau se t r o u b l e au lo in ; 
l ' an ima l repara î t avec u n gros faisceau de vé
gétaux, le dépose à la surface de l ' eau , puis 
le m â c h e et l 'avale l en t emen t e t avec dél ices . 
Des deux côtés de sa b o u c h e penden t les t iges 
des p l a n t e s ; le suc ve rdâ t re mêlé à la salive d é 
coule con t inue l l emen t de ses lèvres ; q u e l q u e s 
pelotes d 'herbes à moi t i é m â c h é e s son t c r achées 
et avalées de n o u v e a u . P e n d a n t ce t t e o p é ra t i o n , 
les yeux sont fixes, i m m o b i l e s , sans e x p r e s s i o n ; 
les den t s se m o n t r e n t dans t ou t e leur l o n g u e u r . 

Il en est a u t r e m e n t dans les endro i t s où le 
fleuve est compr i s en t r e des r ives escarpées , s u r 
l 'Asrak, pa r exemple , d o n t le cours r ap ide n e 
p e r m e t pas la format ion des lacs. Là , l ' h i p p o p o 
t a m e doit aller à t e r r e p o u r y pa î t r e . Une h e u r e 
après le c o u c h e r du soleil, il sor t l e n t e m e n t d u 
fleuve, écou tan t et r e g a r d a n t tout a u t o u r de lu i . 
On voit pa r tou t ses c h e m i n s dans les forêts 
vierges où la r ichesse de la végéta t ion lui p r o 
m e t une pro ie a b o n d a n t e . Au voisinage des e n 
droi ts hab i t é s , ses pis tes conduisen t vers les 
p lan ta t ions . Là , dans u n e seule nu i t , il d é t r u i t 
c o m p l è t e m e n t la récol le d ' un c h a m p . La voraci té 
de ces a n i m a u x est t r è s -g r ande , et q u e l q u e fer
tile que soit leur pa t r i e , ils dev iennen t de vér i 
tables fléaux q u a n d ils sont n o m b r e u x . Us foulent 
sous l eu r s pieds plus encore qu ' i ls n e m a n g e n t , 
et , rassas iés , ils se rou l en t dans les moissons , à 
la m a n i è r e des cochons . Ce n 'es t pas s eu l emen t 
aux cu l tures que l ' h i p p o p o t a m e est nu i s ib l e ; il 
p e u t ê t r e u n d a n g e r p o u r l ' h o m m e et les a n i 
m a u x . Dans ses excurs ions , il se préc ip i te aveu
g l émen t sur t o u t ce qui b o u g e . Là su r tou t où il 
a déjà eu affaire à l ' h o m m e , il devient t r è s -dan
ge reux . Ses fortes incisives son t des a r m e s t e r 
r i b l e s ; avec elles il b ro ie u n bœuf. Dans les lo
cali tés où les h i p p o p o t a m e s a b o n d e n t , il faut 
veiller so igneusemen t s u r les t r oupeaux , c a r 
ceux-ci i r r i ten t au p lus h a u t po in t le g igan
t e sque p a c h y d e r m e . Rùppel l r a p p o r t e q u ' u n h i p 
p o p o t a m e m i t en pièces qua t r e bœufs de t r a i t 
t r a n q u i l l e m e n t a r r ê t é s près d ' une r o u e d ' i r r iga
t ion . J ' a i e n t e n d u r a c o n t e r beaucoup d 'h is to i res 
pare i l les . Les indigènes disent que l ' h ippopo
t a m e c o m m e n c e pa r m o r d r e son e n n e m i , e t 
l 'achève en le, foulant aux p ieds . T rès - ra rement ; 
u n h i p p o p o t a m e prend la fuite devan t l ' h o m m e ; 
et, q u a n d il est i r r i t é , il n e le fait j a m a i s . Il 
s emble qu ' i l ga rde long temps le souveni r des 
in jures . 

Les m a l h e u r e u x hab i t an t s de l ' in té r ieur d e 
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l 'Afrique, qu i n e possèdent pas d ' a rmes à feu, 

sont à peu près sans défense cont re l ' h ippopo

tame, dont ils sont cependan t le seul ennemi 

dangereux . A pa r t les sangsues , les m o u c h e s et 

les vers in tes t inaux, a u c u n an ima l ne s'en p rend 

à l 'h ippopotame, et tout ce qu 'on a r acon té de 

ses combats avec le crocodi le , l ' é l éphan t , le r h i 

nocéros et le l ion, doit ê t re rejeté, sans excep

t ion, dans le d o m a i n e des fables. 

L ' h o m m e c h e r c h e de diverses maniè res à se 

protéger con t re ces a n i m a u x . Au t e m p s de la 

moisson, on voit des feux a l lumés tout le long 

du fleuve. Ces feux sont des épouvantai ls pour 

les h ippopo tames , et on les ent re t ien t so igneuse

m e n t tou te la nui t . A d 'au t res endroi t s , on fait 

avec les t a m b o u r s u n b ru i t con t inue l , p o u r 

effrayer les p a c h y d e r m e s , qu i souvent n e re tour 

nen t au fleuve que lorsqu ' i l s voient s 'avancer 

u n e t r o u p e n o m b r e u s e de gens , cr iant , b a t t a n t 

du t a m b o u r , ag i tan t des t o r c h e s . Aux yeux des 

indigènes , u n m o y e n , excel lent p o u r les au t re s 

a n i m a u x , mais qui ne peu t m a l h e u r e u s e m e n t 

r ien con t re l ' h ippopo tame , — ce qu i t émoigne 

b ien de la n a t u r e infernale de cet an ima l , — c'est 

l ' emplo i des amu le t t e s ! La paro le du p rophè te 

de Mahomet (que la paix soit avec lui!) est assez 

forte p o u r d é t o u r n e r p resque tous les a n i m a u x 

des c h a m p s . L ' h ippopo tame et les au t r e s an i 

m a u x qu i mépr i s en t la ju s t i ce ne font a u c u n cas 

des mei l l eures a m u l e t t e s , m ê m e q u a n d elles on t 

été écr i tes par le Scheich el I s l ahm de la Mecque . 

Le m a l h e u r e u x c royan t n ' a donc p lu s q u e le feu 

à sa disposi t ion : con t re l 'animal diabol ique il 

emploie les m o y e n s infernaux. 

L ' h i p p o p o t a m e est p lus dangereux encore , 

q u a n d il est avec son pet i t . On a pu faire dans 

ces dern ie rs t e m p s , chez des h i p p o p o t a m e s cap

tifs des observat ions s u r leur m o d e de r e p r o 

duc t ion . Quan t aux h i p p o p o t a m e s en l iber té , tou t 

ce que l 'on sait, c 'est que la femelle est u n i p a r e et 

m e t bas dans le p r emie r t iers de la saison des pluies, 

à l ' époque , par conséquen t où la nou r r i t u r e est le 

plus a b o n d a n t e et le plus succulen te . Cette mise 

bas a l ieu à divers mois , suivant les divers pays . 

I n q u i è t e pour son peti t , la m è r e voit pa r tou t 

u n dange r et se préc ip i te sur ce qu 'e l le croi t un 

e n n e m i . Il semble qu 'e l le le garde l o n g t e m p s 

avec elle. Livingstone vit des peti ts qui n ' é t a i en t 

guère plus gros qu ' un basset , tandis que les plus 

peti ts que j e r encon t ra i avaient la taille d 'un 

sangl ier a d u l t e . Le m ê m e voyageur dit que la 

mère por te d 'abord son nourr i sson sur le cou, et 

p lus lard su r le ga r ro t . J e n'ai j a m a i s vu chose 

parei l le , et il me semble qu ' i l y a là une e r r eu r 

d 'observat ion. Mais, en tout cas, la m è r e témoigne 

à son petit une g rande tendresse ; j e crois m ê m e 

q u e le pè re p r e n d aussi la défense de sa p r o g é 

n i tu re ; j e vis, du moins , p resque c o n s t a m m e n t 

deux a n i m a u x adul tes avec u n pet i t . La m è r e 

est facile à r e c o n n a î t r e : elle ne pe rd j a m a i s son 

pel i t des yeux, et veille sur tous ses m o u v e m e n t s 

avec une joie et une t endresse materne l les ; 

souvent elle j o u e avec lui , et on les voit alors 

p longer l 'un après l ' au t re . Le j e u n e te l te dans 

l 'eau. J e vis souvent u n h i p p o p o t a m e adul te 

couché t r anqu i l l emen t à une m ê m e p lace , éle

vant s eu l emen t un peu la tête au-dessus de l 'eau, 

t and is que le pet i t p longeai t et réappara issa i t 

au tou r de lui , sans doute pour venir resp i re r . 

Tous les observa teurs s'accordenL à d i re qu'il 

n 'es t pas p r u d e n t de s ' approcher d 'une femelle 

d ' h i p p o p o t a m e qu i est avec son nour r i s son . 

Quand elle c ra in t un danger p o u r lui , elle a t t a 

q u e , m ê m e de j o u r , les h o m m e s et les b a r q u e s . 

Le canot de Livingstone fut à moi t ié soulevé 

hor s de l 'eau par u n e femelle d o n t on avait tué 

le pe t i t que lques j o u r s auparavan t ; u n des h o m 

m e s t omba à l 'eau, et pe r sonne de l ' équipage 

n 'avai t c e p e n d a n t exci té l ' an imal . 

Aux bords d u Nil, on cite p lus ieurs faits ana

logues , et les h i p p o p o t a m e s y on t causé déjà 

bien des m a l h e u r s . Moi -même, j ' a i dû expier u n 

j o u r d 'avoir i r r i té un h i p p o p o t a m e et son pet i t . 

. Non loin de la rive g a u c h e de l 'Azrak, n o u s 

avions t rouvé un é lang, que le fleuve avai t 

r emp l i lors de son d é b o r d e m e n t , et q u i à no t r e 

a r r ivée , en f év r i e r , avait enco re assez d 'eau . 

Il é la i t hab i té par des oiseaux n o m b r e u x par 

des crocodi les et des h ippopo tames ayant leurs 

pe t i t s . Ceux-ci étaient p r o b a b l e m e n t nés là -

d u mo ins cet é t ang t r anqu i l l e , e n t o u r é de fo

rê ts , et d ' un , côté t o u c h a n t aux cu l t u r e s , me 

sembla i t u n lieu t o u t à fait a p p r o p r i é p o u r les 

couches d 'un h i p p o p o t a m e . Notre a t t en t ion 

étai t su r tou t a t t i rée par les a d m i r a b l e s oiseaux 

a u cou de serpent , et p o u r pouvoir t i re r ces 

adroi ts p longeur s , il nous fallait souvent en t r e r 

dans l 'eau j u s q u ' à la po i t r ine , sans nous in 

qu ié te r des crocodi les et des h i p p o p o t a m e s . 

Mon chasseur T o m b o l d o , qu i chassa i t dans le 

c o s t u m e pr imit i f de no t r e p r e m i e r père , avait 

tué son qua t r i ème oiseau, lui avait logé u n e 

bal le dans le cou, la seule par t ie q u ' o n en pou

vait voir et s 'avançai t p o u r le p r e n d r e . T o u t à 

coup , u n Soudana is qui se t rouvai t sur l ' au t re rive 

pousse des cr is , et fait des s ignaux ; T o m b o l d o 

se r e t o u r n e et voit un h i p p o p o t a m e se préc ip i te r 

su r lu i . L ' an ima l avait p ied , et filait c o m m e 
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un sanglier à t ravers les flots ; T o m b o l d o p r e n d 
la fuite, et at teint h e u r e u s e m e n t la forêt, suivi 
j u s q u ' à la rive par son t e r r ib le e n n e m i . J 'é ta is 
a r m é d 'une excel lente c a r a b i n e , m a l h e u r e u s e 
m e n t c h a r g é e d ' une bal le t r op légère ; j ' a c c o u r s 
à l 'aide de m o n fidèle se rv i teur , et je le t rouve 
p ros t e rné , en pr ières : 

« La Allah, lailaAllah, ou Mohammedghassoul 
Allah! — I l n 'y a q u ' u n Dieu, et M a h o m e t est 
son p r o p h è t e . Par Al lah seul , le T o u t - P u i s s a n t , 
est la force ; p a r Dieu seul , le s e c o u r a b l e , v ien t 
le s e c o u r s ! — Garde , ô S e i g n e u r , tes fidèles 
con t r e les diables q u e tu as p réc ip i t é s de ton 
ciel dans l 'enfer 1 — Chien , fils d 'un ch i en , pe t i t -
fils d ' u n c h i e n et a r r iè re -pe t i t - f i l s d ' u n ch ien , 
toi engendré par u n ch ien e t al lai té par u n e 
c h i e n n e , t u veux m a n g e r u n m u s u l m a n ! Que le 
Tou t -Pu i s san t te d a m n e et te p réc ip i t e dans 
l 'enfer ! » — Ces p r i è res , ces i m p r é c a t i o n s s 'é
c h a p p a i e n t de ses lèvres t r e m b l a n t e s . Pu i s il se 
lève, charge son fusil et t i re sur l ' h ippopo tame , 
qu i s 'agite furieux devan t n o u s . La bal le r i coche 
su r l 'eau, sans a t t e indre le m o n s t r e . 

« Pa r la ba rbe du P r o p h è t e , pa r la t ê te de 
ton pè re , Effendi, m e dit-il , envoie u n e balle de 
ta ca rab ine à ce misé rab le r enéga t de Dieu ; il 
m ' a déjà fait pe rd re m o n oiseau ! » 

J ' a ccède à sa d e m a n d e , je fais feu, j ' e n t e n d s 
la bal le frapper le c r âne de l ' an ima l . Celui-ci 
rugi t , p longe quelquefois et nage vers le mi l ieu 
de l ' é tang, sans pa ra î t r e b ien i n c o m m o d é de 
ce l t e b l e s su re . Mais sa fu reur ne fait q u ' a u g 
m e n t e r . P o u r nous , dans no i r e a r d e u r de ven
geance , n o u s p renons sa t ê t e p o u r cible , et 
c h a q u e fois qu 'e l le appara î t nous lui envoyons 
u n e d é c h a r g e . Je savais q u e mes balles é t a i e n t 
t rop légères , et q u ' à qua ran t e pas , elles ne t r a 
verseraient pas la peau de la t ê t e ; m i i s je ne 
voulais pas m e refuser le plaisir de faire sent i r 
m a colère à cet envoyé de l 'enfer . 

Quelques jours après nous rev înmes a u m ê m e 
endro i t , et, p e n d a n t la chasse , nous nous a m u 
sâmes encore à t i re r su r les t ê tes d 'h ippopoLame. 
Nous n 'os ions plus n o u s ha sa rde r dans l 'eau ; de j 
leur côté , les h ippopo tames para issa ien t s 'éloigner ! 
d u r ivage, et nous r e s t âmes ainsi c h a c u n sur no
t re t e r r a i n , nous à t e r r e , eux dans l ' eau. Après I 
u n e chasse t r è s - f ruc tueuse , nous r e tou rn ions à 
no t re cano t , avec l ' in ten t ion de r e c o m m e n c e r le j 
l endema in ma t in . Vers le c o u c h e r du solei l , j 
nous a p p r î m e s q u ' u n e bande n o m b r e u s e de péli- j 
cans s'était aba t t ue sur l ' é t ang , p o u r y passer la 
nu i t . Nous nous h â t â m e s de n o u s y r end re , et I 
nous c o m m e n ç â m e s à chasser ces o iseaux, qu i I 

aux dern ie rs rayons du soleil c o u c h a n t se m o n 
t ra ien t c o m m e de grands et b l an cs n é n u p h a r s 
sur la surface dorée des eaux . En que lques m i 
nu tes , j ' e n avais t u é deux ; T o m b o l d o , de l ' au t re 
cô té , t i ra i t avec ac t iv i té . J e res ta i à m a place 
p o u r l ' a t tendre j u s q u ' a u couche r d u soleil ; il ne 
pa ru t pas , je m ' e n r e tou rna i a lors , avec un N u 
bien qu i por ta i t mon gibier . Nous t ravers ions 
u n c h a m p de co tonn ie r s , don t la forêt vierge re
p rena i t possession ; il é la i t t o u t r emp l i de plantes 
ép ineuses . Contents de n o t r e p ro ie , de la fraî
c h e u r de la nu i t qu i succéda i t à la cha l eu r du 
j o u r , nous suivions no t r e c h e m i n . 

« Effendi, qu 'es t -ce q u e ce l a? d e m a n d e tout à 
coup le Nub ien , et il m e m o n t r e t rois masses fon
cées , c o m m e des r o c h e r s , que j e ne m e rappel le 
pas avoir vues le j o u r ; j e m ' a r r ê t e et r e g a r d e ; 
mais u n e de ces masses se m e t à se mouvoi r , le 
g r o g n e m e n t fur ieux d 'un h i p p o p o t a m e frappe nos 
o re i l l es : l ' an imal se dir ige su r nous . Le Nub ien 
j e t t e a u s s i t ô t l e s a r m e s , et no i re gibier . uAouenna 
allahou, ïa rabbil A i d e - n o u s , ô se igneur du 
ciel ! » s ' éc r ie - l - i l ; « fuis, Effendi, pa r la grâce 
de Dieu, ou nous s o m m e s p e r d u s ! » Et il d i spa
ra î t dans les bu issons . J e sais q u e mes hab i l s 
clairs vont a t t i r e r sur moi tou te la fu reur du 
m o n s t r e ; sans a r m e s , ca r les m i e n n e s é ta ient 
trop faibles con t r e ce colosse si fo r t emen t cu i 
rassé, j e m e préc ip i te d a n s le fou r r é . Derr iô ic 
moi l ' an imal rug i t , frappe le so l ; devan t m o i , à 
d ro i te et à g a u c h e , les l ianes et les épines for
m e n t un lacis inex t r icab le ; les p iquan t s des 
mimosas m e blessent , les c roche t s r e c o u r b é s 
des n a b a k h s meLtent mes hab i t s en l ambeaux , 
et j e cours tou jours , d é g o u t t a n t de sang e t de 
sueur , tou jours droi t devant mo i , sans bu t , sans 
d i rec t ion , poursuivi pa r la m o r t sous la fo rme de 
ce h i d e u x a n i m a l . P o u r moi , il n 'y a pas d ' obs 
tacle . Les épines m e blessent d o u l o u r e u s e m e n t , 
j e ne les sens pas ; j e vais en avant , en avan t , 
toujours en avan t . J ' i g n o r e combien ce l te fuite 
a pu d u r e r : cerLes elle n 'a pas d û ê t re longue , 
car j ' a u r a i s fini par ê t re a t t e i n t ; et c ependan t il 
m e sembla que p lus ieurs siècles s 'é ta ient écou 
lés depu i s le m o m e n t de la poursu i t e . J 'avais 
devan t moi la sombre nu i t , de r r iè re moi un en
nemi fur ieux. J e ne sais où je suis . T o u t à coup 
je t o m b e , j e fais u n e chute p ro fonde ; mais h e u 
r e u s e m e n t c 'est dans le fleuve. En revenan t à la 
surface de l ' eau , j e vois l ' h i p p o p o t a m e au h a u t 
de la rive d 'où j e me suis p réc ip i t é , e t de l ' au t re 
cô lé , les feux de no t re b a r q u e . Je t raverse à la 
nage u n pet i t b ra s ; enfin, j e suis sauvé . P e n 
dan t plusieurs j o u r s , j e me ressentis des sui tes 
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do cel te fuite, et mes vê tements é ta ient rédui t s 

en l ambeaux . 

T o m b o l d o avait couru le m ô m e d a n g e r ; il 

avait aussi été poursuivi par l ' h ippopo tame j u s 

qu 'à l 'endroi t où j ' é t a i s t o m b é à l 'eau, et il a c 

courai t très-excité, en nous cr iant d'assez loin : 

a F rè res , ô mes frères, louez le P r o p h è t e , l ' en

voyé de Dieu 1 Pr iez deux R a k h a a t pour le b ien 

de mon âme ! Le fils de l'enfer et du diable étai t 

près de m o i ; le b ras de la m o r t étai t é t endu vers 

mo i ; mais Dieu, le Se igneu r , est misé r i cord ieux , 

et sa grâce sans l imites ! Louez le P r o p h è t e , mes 

frères. J e veux, pu isque j ' a i é chappé au dange r , 

offrir tout un sac de dat tes . ,\ 

Gela p rouve , je cro is , quel le est la fureur d 'un 

h ippopo tame lorsqu' i l est i r r i t é ; cela m o n t r e 

aussi q u ' a t t a q u e r la bê te sans a r m e s à feu de 

fort ca l ib re , est u n e i m p r u d e n c e . Une balle de 

c a r a b i n e l égè re , m ê m e à faible p o r t é e , ne fait 

a u c u n effet. Elle t raverse la cuirasse du c roco 

dile, mais elle est t rop faible p o u r pe rce r l 'épaisse 

peau de l ' h ippopo tame , et la c o u c h e de graisse 

plus épaisse e n c o r e . 

. « Nous c o m b a t t î m e s qua t re h e u r e s d u r a n t , dit 

Riippell , avec un des h i p p o p o t a m e s q u e n o u s 

aba t t îmes . Peu s'en fallut qu ' i l ne dét ru is î t no t re 

b a r q u e et ne nous tuâ t . Y ing t - c inq balles, t i rées 

sur sa tête à u n e d is tance d 'environ c inq pieds , 

n 'avaient pe rcé que la peau et les os du nez. Tou tes 

les au t res balles é ta ient res tées dans la peau . 

A c h a q u e expi ra t ion , il lançai t des flots de sang 

sur la b a r q u e . Nous nous servîmes enfin d ' une 

caronade , et il en fallut c inq d é c h a r g e s , qui 

p rodu i s i r en t les plus grands dégâts dans la t ê te 

et le corps du m o n s t r e , avant qu' i l expi râ t . 

L 'obscur i t é de la n u i t a u g m e n t a i t encore l 'atro

cité de ce comba t . » L ' an ima l , h a r p o n n é a u p a 

ravan t , en t r a îna u n pet i t canot au fond de l 'eau, 

le m i t en p i è c e s , e t p r o m e n a le g rand cano t 

à droi te et à g a u c h e , en t i ran t s u r la corde du 

h a r p o n . C'était u n de ces g rands mâles , qui , au 

dire des hab i t an t s du Soudan , ont é té chassés 

par les au t re s h i p p o p o t a m e s , ce qu i les m e t dans 

une belle fureur . 

P o u r m o n c o m p t e , j ' a i vu souvent des h i p p o 

po tames qui vivaient soli taires, et ils é ta ient les 

plus d a n g e r e u x ; les plus ha rd i s chasseurs n ' o 

saient les a t t aque r . 

C h a s s e . — La chasse de l ' h ippopo tame donne 

d'assez g rands bénéfices p o u r q u e indigènes et 

eu ropéens la fassent ac t ivement . Ceux-ci n 'a t 

t a q u e n t l ' an imal qu 'avec un b o n fusil ou une 

b o n n e ca rab ine ; ceux- là emplo ien t cont re lui 

d 'aul res moyens . Le ha rpon et la lance sont en

core au jourd 'hu i les seules a rmes avec lesquelles 

les ind igènes du S o u d a n chassent l ' h i p p o p o t a m e . 

Dans le no rd de l 'Afrique on n e conna î t que les 

pièges placés aux a r b r e s , où s 'enferrent eux-

m ê m e s les h i p p o p o t a m e s , e l les nègres des bords 

de l 'Abiad seuls c reusen t des fosses dans l es 

quel les de t emps à au l re t ombe u n h i p p o p o t a m e . 

Le javelot des Soudana i s est c o m p o s é d ' une 

po in te de fer, d ' u n e gaîne de c o r n e , d ' u n e corde 

et d ' un bois . Le fer est poin tu , ou à deux t ran

chants et m u n i d ' un fort c roche t . Il est fo r tement 

enfoncé dans u n e gaîne de co rne , p lus mince à ses 

J ex t rémi tés , et y est encore m a i n t e n u pa r u n e 

! corde so l idemen t en t re lacée . A u n b o u t d u bois se 

t rouve une cavi té , dans laque l le on i n t r o d u i t la 

ga ine ; à l ' au t re bou t , on fixe la co rde . La po in te 

pénè t r e avec sa gaîne j u s q u ' a u bois , ce lui -c i 

t o m b e par la violence du coup , et est r e t e n u 

par la corde qui est a t t achée à la po in te ou h a r 

pon . D 'au t res chasseurs a t t a c h e n t u n e ex t r émi t é 

de la corde au h a r p o n , l 'autre à un léger m o r 

ceau de bois . C'est avec cel te a r m e et u n e lance 

o rd ina i re q u e l ' hab i tan t du Soudan se m e t en 

chasse, p o u r s u r p r e n d r e son gibier q u a n d il fait 

sa sieste, ou p o u r le gue t te r . Cette en t r ep r i s e 

exige de la force, de la r u s e , de la résolu t ion el 

de l ' agi l i té . 

Vers m i n u i t , et dans les endro i t s déser t s le 

j o u r , le chasseu r se glisse le long de la r ive j u s 

q u ' à une des sort ies des h i p p o p o t a m e s , et s'y 

cache dans les buissons en se t e n a n t sous le 

ven t . L ' h i p p o p o t a m e n e sort q u ' a p r è s l ' a r r ivée 

du chasseur , celui-ci le laisse passer e t l ' a t tend à 

son r e t o u r ; j ama i s il ne l ' a t t aque q u a n d l ' an i 

m a l se dir ige à t e r r e , i l n e le fait q u e lorsqu' i l est 

à moi t i é dans le fleuve. 11 lui l ance alors le ha r 

pon dans le corps , et fuit dans l ' espérance q u e 

l ' an imal , effrayé, sau tera à l ' eau. C'est ce qui 

arr ive d 'o rd ina i re ; tandis que s'il est h a r p o n n é 

au m o m e n t où il sort d u fleuve, l ' h i p p o p o t a m e 

poursu i t son adversa i re su r t e r r e . Le chasseu r 

re joint ses c o m p a g n o n s , et i m m é d i a t e m e n t ou 

le l e n d e m a i n ma t in , t ous m o n t e n t en canot , et 

che rchen t l ' an imal blessé, q u e l 'on r e c o n n a î t au 

bois du h a r p o n flottant sur l ' eau. Avançan t alors 

avec p r u d e n c e , la lance et le h a r p o n en a r rê t , 

l 'un des chasseurs saisit la co rde . Auss i tô t l ' h i p 

p o p o t a m e arr ive à la surface et se préc ip i te avec 

rage sur le c a n o t ; mais r e çu par u n e grê le de 

lances et de ha rpons , qui finissent par le faire 

ressembler à un porc ép ie , il est forcé à la r e t r a i t e . 

Souvent il a t te in t la b a r q u e et la broie en t re ses 

dents . Les chasseurs couren t alors u n grand 

d a n g e r , et doivent c h e r c h e r à se sauver en p ion-
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géan t et en nagean t . Livingstone d i t que dans 
ces cas , le mieux est de p longer et de r e s t e r 
que lques m o m e n t s sous l 'eau ; car l ' h ippopo tame , 
après avoir h royé le canot , r ega rde de tous côtés 
pour voir les h o m m e s ; n ' en aperço i t - i l a u c u n , 
il s 'en va. On m'a r acon té une chose semblab le . 

Dans les cas h e u r e u x , q u e l q u e s - u n s des chas
seurs m o n t e n t un second cano t , et pochen t de 
m ê m e un a u t r e h i p p o p o t a m e h a r p o n n é . Ce n 'es t 
qu 'avec des a rmes à feu qu 'on p e u t e n finir en 
une fois avec l ' h ippopotame ; a u t r e m e n t on le 
laisse s 'épuiser pa r la pe r te de son sang , e t le 
l endema in , on r e p r e n d la chasse, les bois flot
tants i n d i q u e n t toujours l 'endroi t où se t rouve 
l ' an ima l , q u ' u n bon coup de lance dans la moel le 
ou dans la poi t r ine achève . On t ra îne le cadavre 
ju squ ' à u n banc de sable , on l ' a m è n e sur la rive 
e t on le dépèce . 

C a p t i v i t é . — Les h i p p o p o t a m e s q u e n o u s 
voyons m a i n t e n a n t en E u r o p e , on t été h a r p o n 
nés t o u t j eunes . Il va sans d i re q u e la m è r e doit 
ôtre t uée avant qu ' on puisse s ' empare r d e son 
peti t , sans quoi il serai t imposs ib le de s 'en r e n 
dre m a î t r e . L ' a t t a c h e m e n t aveugle que celui-ci a 
p o u r sa m è r e facilite l ' en t repr i se . Il la sui t par
tout q u a n d elle a é té h a r p o n n é e , et n ' a b a n d o n n e 
m ô m e pas .son cadavre . On lui j e t t e alors u n har 
pon à u n endroi t peu sensible, et on le l ire sur la 
rive. Il c h e r c h e d ' abord à s 'enfuir, pousse des 
cris perçan ts , c o m m e ceux d 'un cochon q u ' o n 
é g o r g e ; m a i s il finit pa r s 'habi tuer à l ' h o m m e . 
Les Hot ten to ts , a u d i re d e S p a r r m a n n , lui passent 
à p lus ieurs repr ises les ma ins sur le m u s e a u , 
p o u r l ' hab i tue r à leur odeur , et il s 'a t tache à eux 
à pa r t i r de ce m o m e n t , c o m m e auparavan t à sa 
m è r e . Le j e u n e h i p p o p o t a m e p rend volontiers le 
pis d 'une v a c h e ; mais une seule n o u r r i c e ne lui 
suffit pas , et il a besoin du lait de deux , trois et 
m ê m e q u a t r e vaches . 

D 'après tou tes les observat ions faites j u s q u ' à 
ce j o u r , les h ippopo tames s u p p o r t e n t faci lement 
et l ong t emps la capt iv i té , m ê m e en E u r o p e . Si 
l 'on en m e t une pai re en u n lieu convenable , 
dans lequel il leur soit facultatif d 'ê t re t an tô t 
dans l ' eau , t an tô t à t e r r e , on peut espérer d 'en 
obteni r des pet i ts . L e u r n o u r r i t u r e en capt ivi té 
est la m ô m e q u e celle des cochons . 

J e vis au Caire le p remie r h i p p o p o t a m e qu i ait 
été a m e n é en E u r o p e ; il s 'était hab i tué à son 
gard ien ; il le suivait pa r tou t c o m m e un ch ien , 
et se laissait fac i lement gouverner . On le n o u r 
rissait avec u n mé lange de lait, de riz et de son. 
P lus t a rd , il préféra des p lan tes fraîches. P o u r 
l ' emba rque r , on construis i t u n e cage spéciale , et 

l 'on cha rgea su r le navi re p lus ieurs g rands ton 
neaux plein d 'eau du Nil, afin de pouvoir lui 
d o n n e r p lus ieurs ba ins c h a q u e j o u r . A son a r 
rivée à L o n d r e s , il avai t 2™,30 de l o n g u e u r ; a u 
j o u r d ' h u i , il a à peu près t ou t e sa ta i l le , e t il 
s'est r ep rodu i t avec u n a u t r e ind iv idu q u e l 'on 
a m e n a q u e l q u e t e m p s après . 

P l u s t a rd , deux h i p p o p o t a m e s a r r ivè ren t à 
Par i s , et en 1859, on en vil deux au t re s en Alle
m a g n e , où on les m o n t r a d a n s différentes villes. 
Ceux-ci é ta ient t r è s - d o u x , e t se faisaient r e m a r 
q u e r par leur lou rde ga ie té . Us j o u a i e n t avec 
leurs ga rd iens , et avec un chien des s teppes , qu i 
s 'e/forçait en vain de les m e t t r e e n colère . Ces 
a n i m a u x se t r o u v e n t m a i n t e n a n t à A m s t e r d a m . 
Us ont beaucoup p e r d u de leur gaie té p r imi t ive , 
et sans ê t re sauvages , ils n ' on t pas, il s 'en faut, 
la d o u c e u r qu ' i ls m o n t r a i e n t aupa ravan t . E n 
s e p t e m b r e 1861 , ils e n t r è r e n t en r u t , et s 'accou
p lè ren t vers le mi l ieu du m o i s . La femelle m i t 
bas le 16 ju i l l e t 1862, après une ges ta t ion d e 
dix m o i s . Le pet i t , pa r fa i t ement déve loppé , fut 
mal t ra i té par sa m è r e dès les p remiè re s h e u r e s . 
Elle n e le laissait pas tûter , et lo r squ 'on la s é 
pa ra d u mâ le elle se m o n t r a t rès-exci tée . Le p e 
tit m o u r u t au b o u t de deux j o u r s , m a l g r é les 
essais q u e l 'on fit p o u r l 'élever ar t i f ic ie l lement . 

Quelques j o u r s ap rè s , la femelle c o n ç u t de 
nouveau . El le s 'était b ien p lus inquié tée de son 
mâle , que la vue du j e u n e avai t r e n d u furieux, 
que de son pe t i t . 

W e s t e r m a n n , le d i r ec teu r d u j a r d i n zoologi
que d ' A m s t e r d a m , m ' a di t p lus t a rd qu 'e l l e avai t 
n u s bas u n e seconde fois, après u n e ges ta t ion 
de sept mois . La d u r é e d e cel le-ci est donc i n d é 
t e rminée , ma i s , en tou t cas, elle es t t rès -cour te . 
Ce pet i t fut mal t ra i té c o m m e le p r e m i e r . Le pè re 
en paraissai t j a loux ; il se m o n t r a i t furieux et 
t o u r m e n t a i t la femelle . On fut donc forcé d 'enle
ver le nouveau -né , d o n t la m o r t surv in t que lques 
jours après . La n o u r r i t u r e qu ' on lui donna i t 
é ta i t sans dou te insuffisante. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Bien des par t ies de 

l ' h ippopo tame sont u t i l i sées . La cha i r et la 
graisse sont t r è s -es l imées , et a u bon vieux t emps , 
il n 'y avai t pas p o u r les colons d u Cap de plus 
g rand réga l . L ' an imal dépecé sur p lace é ta i t 
t r anspor té pa r quar t i e r s à la m a i s o n ; l 'on n 'en 
vendai t aux amis que par compla i sance , et encore 
le l eur faisait-on payer t rès-cher . Les j e u n e s h ip 
popo tames sont n o t a m m e n t u n m e t s dél ic ieux, 
m ê m e p o u r des E u r o p é e n s . La l a n g u e , fumée, 
passe pour ê t re excel lente . Le lard est préféré à 
celui du cochon domes t ique ; la graisse fondue 
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est employée dnns la p répa ra t ion de différents 

plats, on la m a n g e aussi avec du pain. Les Hotlen-

tos la boivent c o m m e nous , nous buvons du boui l 

lon. Dans l'est de l 'Afrique, on s'en ser t pour for

m e r une p o m m a d e t r è s - r enommée , qu 'on n o m m e 

Delka, e t don t tous les Nègres a imen t à s 'oindre 

les cheveux e t le corps . Les colons du Cap font 

des fouets avec la peau d ' h ippopo tame . Quant 

aux den ts de cet an ima l , elles sont p o u r les E u 

ropéens u n assez g rand objet de trafic, ces dents 

é tant employées à faire des dent ie rs qui conser 

vent leur b l ancheu r . En un mo t , si le ehassenr 

sait ut i l iser sa pro ie , il peu t faire u n joli profit. 

P r é j u g é * . — L ' h i p p o p o t a m e est é v i d e m m e n t 

le Béhémut de la Bible, duque l il est dit q u e ses 

os sont solides c o m m e l 'airain, et ses j a m b e s 

c o m m e des ba r re s de fer ; qu ' i l se t ient c o u c h é à 

l ' ombre dans les roseaux e t dans la vase, recouver t 

par les saules des ru i s seaux ; qu ' i l avale l 'eau du 

fleuve, et qu ' i l semble vouloir épu ise r le J o u r d a i n 

avec sa g u e u l e . P o u r les Israél i tes , l ' h ippopo

t a m e é ta i t donc u n vér i table m o n s t r e ; et telle 

est enco re l 'op in ion des Arabes . 

Les ind igènes du Soudan ne le r e g a r d e n t pas 

c o m m e u n ê t r e n a t u r e l , mais bien c o m m e un 

envoyé d e l 'enfer. Le n o m d'Aeësint qu ' i l s lui 

d o n n e n t , et q u e personne n e c o m p r e n d , i nd ique 

déjà que lque chose d ' ex t raord ina i re . Ils sont 

frappés du mépr i s qu' i l fait de tou tes les a m u 

let tes , m ê m e des plus puissantes . « Q u e Dieu 

d a m n e les singes dans sa colère , m e disait l 'un 

d ' eux , ce sont des h o m m e s m é t a m o r p h o s é s et 

des voleurs , fils, petits-fils et descendan t s de 

vo leurs , mais qu' i l nous garde des enfants de 

l 'enfer, des h i p p o p o t a m e s ! P o u r eux , les choses 

les plus sacrées ne sont que du vent , et la paro le 

de l 'envoyé de Dieu un son c r e u x ; ils foulent 

aux pieds les lettres de D i e u ! » Ce mons t r e 

n 'es t donc pas p o u r les ind igènes un ê t re 

c réé par Allah, ce n 'es t q u e le m a s q u e d 'un sor

cier maud i t , a p p a r t e n a n t au diable (que le Tout-

Puissant en garde les croyants !) de corps e t 

d ' â m e ; il ne p rend que de fuis à au t r e cet 

aspect s a t a n i q u e ; le reste d u temps, il appara î t 

sous la forme h u m a i n e , pour d é t o u r n e r d ' au t r e s 

fils d 'Adam des voies du salut . E n d ' au t res t e r m e s : 

« L 'h ippopo tame est le d iable lu i -même , avec 

des pieds de cheval fort peu grac ieux, et une 

q u e u e . » 

« E t les preuves s 'en c o m p t e n t par cen ta ines . 

Ce fils de l 'enfer a fait pe rd re la vie à p lus ieurs 

h o m m e s , et leur â m e est sortie de leur co rps , 

sans q u e celui-ci ait été dévoré ; et p a r m i les 

m o r t s se t rouva i t un fakir ou un i n t e rp rè t e du 

Coran . Le gouve rneu r du Soudan or ien ta l , 

C h u r s c h i d - P a c h a , a r r ivan t a u x bords d u fleuve 

avec u n d é t a c h e m e n t de ses soldats , employa 

ceux-c i à la chasse d 'un h i p p o p o t a m e ; et c e p e n 

dan t , u n sage che ik l 'en avait fo r tement dissua

d é : il savait que ce t h i p p o p o t a m e n ' é t a i t que 

la forme d 'un h o m m e malfaisant . Ce sorcier , 

d a m n é depuis le c o m m e n c e m e n t , fut t ué , et son 

â m e noire chassée dans l 'enfer, mais Chursch id-

P a c h a n ' é c h a p p a pas à son sor t . 11 ne cessa pas de 

i poursu iv re les sorciers du pays ; aussi le frappè

rent- i ls de leur mauvais œi l . Son corps ma ig r i t , 

ses entrai l les se desséchèren t , et m ê m e malade , il 

ne voulut pas c ro i re aux cadis et aux u lémas ; au 

lieu d 'appeler un déposi ta i re de la parole de 

Dieu, e t de faire chasser le sort par celui-ci , il se 

confia aux médec ins infidèles du F rank i s t an , il 

dépér i t et finit pa r m o u r i r . Que son corps repose 

en paix e t que son â m e soit p a r d o n n é e l Mais 

q u e le gard ien nous ga rde , que le p r o t e c t e u r 

nous p ro tège con t re les sorcel ler ies et les artifi

ces de l 'enfer ! » 

BHEHII. 
II — 1 9 3 
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L E S P I I N N É S 

Die Seesâ, 

C a r a c t è r e s . — A l ' inverse des chauves - sour i s 

cl des taupes sont les p h o q u e s , les s i rènes et les 

haleines, les p lus g rands de tous les m a m m i 

fères q u i h a b i t e n t d a n s l ' eau . 

Us diffèrent de tous les au t r e s pa r leur taille 

et l eur force ; chez e u x , les m e m b r e s sont rédui t s 

à des m o i g n o n s , qu i font à pe ine saillie, et sont 

cachés en g rande par t ie p a r l 'enveloppe géné 

ra le du corps ; ceux du p remie r o rd re seul pos

sèdent enco re q u a t r e m e m b r e s , à doig ts plutôt 

ind iqués q u e séparés ; les au t re s ont des pa t t e s -

nageo i res , à doigts immobi le s et enveloppés en

t i è r e m e n t par la peau du co rps . P lus ces organes 

locomoteurs r e s semblen t aux nageoi res , plus 

auss i le corps e^t g r a n d et massif. L ' eau favorise 

le d é p l a c e m e n t de ces lourdes m a s s e s ; aussi des 

m e m b r e s cou r t s , en forme de r a m e s , suffisent-

ils p o u r faire avancer u n e b a l e i n e ; la couche 

épaisse de graisse qu i se t rouve dans la peau 

concou r t enco re à faciliter les m o u v e m e n t s en 

al légeant l ' an imal , et u n e peau visqueuse, n u e | 

— PINNA TA. 

igethiere. 

ou couver te de poils cou r t s , ra ides et lisses est 

en h a r m o n i e avec le mi l ieu où vivent ces m a m 

mifères . L e u r corps est a r rond i et cy l indr ique ; 

toutes les par t ies sai l lantes disparaissent , Chez 

les p lus élevés, on t rouve encore u n e t race 

d 'oreil le ex t e rne et u n e queue r u d i m e n t a i r e ; 

chez les au t res , le pavillon de l 'oreille a d isparu , 

la q u e u e r e m p l a c e les m e m b r e s pos té r ieurs et 

const i tue u n e nageoi re . 

Tous les m a m m i f è r e s m a r i n s on t en t re eux 

une g r a n d e r e s semblance . On reconna î t chez 

eux la loi fondamenta le suivie p a r la n a t u r e ; 

c ' e s t -à -d i re des var ia t ions n o m b r e u s e s d 'un 

m ê m e type primitif. 

On p e u t n é a n m o i n s diviser les m a m m i f è r e s 

m a r i n s en trois g r o u p e s na tu re l s : les Pinnipèdes, 
les Sirènes et les Cétacés. 

On a a t t r ibué à ces groupes des valeurs diffé

ren tes ; q u a n t à nous , nou scroyons pouvoir les 

cons idére r c o m m e formant au tan t d 'ordres d i s 

t inc t s . 

LES PINNIPEDES — PINNIPEDIA. 

Pie Flossenfûsser. 

C a r a c t è r e s . — Ce p remie r o rd re c o m p r e n d 
des an imaux dans lesquels le vulgai re l u i -même 
r e c o n n a î t encore des mammifè re s . Les q u a t r e 
m e m b r e s ex is ten t ; ils sont t r a înan t s , à la vér i té , 
mais ils peuven t ê t re écar tés d u corps , et l 'on y 
reconna î t mani fes tement la division des doigts . 
Ceux-ci sont mobi les dans p lus ieurs espèces , et 
s imp lemen t r éun i s par u n e m e m b r a n e na ta to i re ; 
chez q u e l q u e s - u n s , ils sont immobi les , complè t e 
m e n t enveloppés par la peau , mais ils sont encore 
é v i d e m m e n t ind iqués par des ongles . Ceux-ci 
exis tent tou jours aux pa t tes de devant , e t géné 
r a l e m e n t aussi aux pa t t e s de d e r r i è r e . La q u e u e 
n e forme pas u n e nageo i re . Les mamel le s sont 
l ibres , et vent ra les . La tête est pet i te , et séparée 
du corps , qui est con ique ; tes yeux sont g r a n d s , 
vifs, à expression in te l l igen te . Les pat tes seules 
p r é s e n t e n t des carac tè res q u e nous n 'avons pas 
encore rencon t rés ; le doig t du mil ieu n'est p lus 
le p lus long et le plus fort ; tous sont égaux et 
placés sur un m ê m e plan . 

Dans le sque le t t e , nous voyons tous les m e m 
bres bien développés, et les différences disparais
sent . 

Les ver tèbres cervicales sont n e t t e m e n t sépa
rées , mun ie s de fortes apophyses ; il y a 14 
ou l a ver tèbres dorsales , 5 ou 6 lombai res , 2 ou 
4 sacrées , g é n é r a l e m e n t soudées en t re el les, 9 
ou 15 cauda les . Les car t i lages costaux sont ossi
fiés. L ' omop la t e est forte et la rge , l 'avant-bras 
bien i n d i q u é , le m e m b r e de der r iè re faible. 

La dent i t ion est celle des c a r n a s s i e r s ; aussi 
que lques na tura l i s tes on t voulu placer les p i n 
nipèdes i m m é d i a t e m e n t à la sui te des ca rnas 
siers 

Les oreilles et les nar ines sont organisées de 
telle sorte que l 'animal peu t les f e r m e r a volonté . 
La s t ruc tu re de l 'œil est par t icu l iè re , c a m m e O H 
pouvai t s'y a t t end re chez des a n i m a u x a q u a 
t iques . 

On a divisé cet ordre en deux familles : les 
phocidés et les morses . 
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LES PHOCIDÉS — P HOC JE. 

Die Seehunde, The Seals. 

C a r a c t è r e s . — Les phocidés on t la den t i t ion 

des carnassiers . Tous ont des incisives aux deux 

mâchoires et leurs canines ne s 'a l longent pas en 

défenses. Ils m a n q u e n t d 'oreil les ex te rnes . 

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

qui fo rment la famille la p lus n o m b r e u s e , se t rou

vent dans p r e s q u e toutes les grandes mers , et ont 

des représen tan t s dans celles du Sud , c o m m e 

dans celles d u Nord . On en t rouve m ê m e dans les 

g rands lacs in té r i eurs de l 'Asie, où ils sont a r r i 

vés en r e m o n t a n t les fleuves ; peu t -Ê t re aussi 

y sont-ils res tés , après q u e ces lacs on t cessé de 

c o m m u n i q u e r avec l 'Océan. La p lupa r t hab i t en t 

le Nord, les p lus s ingul iers le S u d . P lus i eu r s 

genres se t rouvent au vois inage des deux pôles, 

mais il n 'y a q u e que lques espèces q u e l'on puisse 

cons idére r c o m m e cosmopol i tes . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS v ivent 

dans la m e r , et r e m o n t e n t u n peu les fleuves, ou 

font de pet i tes excursions sur la te r re , pour a r 

r iver à des eaux in té r ieures . La p lupa r t sont au 

voisinage des c ô t e s ; q u e l q u e s - u n s préfèrent la 

pleine mer . Ils ne se t i ennen t à t e r r e que dans 

cer taines c i rconstances , à l ' é poque du r u t , e t 

q u a n d ils sont t r è s - j eunes . L ' eau est et resle 

leur véri table é l émen t . Su r t e r r e , ils sont é t r an 

gers et maladro i t s ; dans l 'eau, ils se meuven t 

avec la p lus grande rap id i t é . Ils se t r a înen t avec 

peine su r les falaises et sur les glaçons f lot tants , 

et s'y é tendent n o n c h a l a m m e n t , pour se chauffer 

au soleil ; au p remie r danger , ils se hâ t en t de 

che rche r u n refuge dans l 'eau. Ils p longent et 

nagen t avec la plus g rande hab i le té , sur le dos 

c o m m e s u r le ventre , en avant c o m m e en ar 

r ière . Dans l ' eau , ils vont , v iennent , t ou rnen t , 

se r e t o u r n e n t avec facilité ; sur te r re , ils n ' on t 

q u ' u n moj 'en d 'avancer : ils r a m p e n t en que lque 

sor te , c o m m e le font cer ta ines cheni l les . Ils se 

c o u r b e n t à la façon d ' un chat qui fait le gros 

dos , s ' appuient sur le ventre , pu is a l longent rapi 

d e m e n t le corps . Cet acte répété les fait progresser 

assez vile. Les pat tes ne l eu r servent que quand 

ils gravissent u n e pen te . Su r un sol plat, ils s'ap

pu i en t dessus , mais si f a ib l emen tque l 'aide qu'i ls 

en r e t i r en t est plus appa ren t e q u e réel le . J 'a i 

examiné a t t en t ivemen t les t races de ces an imaux 

sur de grandes é tendues , et j e n'ai j ama i s t rouvé 

l ' empre in te de leurs pa t tes de devant , ce qui 

aura i t dû ê t re , s'ils s 'en é ta ient servis. Parfo is , 

les phoc idés m e t t e n t les deux pat tes sur le dos , 

et avancent tout aussi r a p i d e m e n t . E n u n m o t , 

leurs pa t tes -nageoi res n e leur servent n u l l e m e n t 

à la m a r c h e . P a r con t r e , ils les emplo ien t à la 

façon des chats et des singes pour se ne t toyer , se 

gra t ter , se lisser, pour t en i r des objets , presser 

leurs peti ts cont re leur po i t r ine . 

Tous les phocidés sont des a n i m a u x sociables ; 

j a m a i s on ne les voit seu ls . P lus un endro i t est 

déser t , plus ils y sont n o m b r e u x . Moins ils on t 

affaire à l ' h o m m e , plus ils se m o n t r e n t con

fiants, gent i ls , dirais- je m ê m e ; dans les l ieux ha

bi tés , ils sont t rès-craint i fs . L ' h o m m e est leur 

ennemi le plus r edou tab le et le p lus a c h a r n é ; 

tous les carnass ie rs qui peuven t ê t re d a n g e r e u x 

p o u r eux , se m o n t r e n t à leur égard plus hu 

mains que le se igneur de la te r re ; aussi , dans 

les endroi t s hab i t é s , ne peut -on bien les observer 

que de loin. 

Les phocidés ne re s t en t pas toujours dans la 

m ô m e cont rée : b e a u c o u p e n t r e p r e n n e n t de 

grands voyages . Us sont alors en m o u v e m e n t 

nu i t et j o u r , et se reposen t q u e l q u e t e m p s sur 

des îles favorables, avant de con t inue r leurs p é 

régr ina t ions . 

Ces a n i m a u x on t des hab i tudes n o c t u r n e s . Le 

j o u r , ils se r e n d e n t o r d i n a i r e m e n t à te r re p o u r 

d o r m i r ou se chauffer au soleil , et leurs al lures 

n'y sont pas ce qu 'e l les sont dans l 'eau. Ils ne 

m o n t r e n t plus cet te vivacité et cet te agili té qu' i ls 

déploient dans leur é lément n a t u r e l ; on les p r e n 

dra i t p lu tô t p o u r la véri table image de la pa

resse. Ils n ' a i m e n t pas à changer de posil ion ; on 

ne peu t m ê m e leur faire p r e n d r e la fuite. Ils s'é

t enden t avec volupté , exposant aux rayons b i en 

faisants d u soleil , t an tô t le dos , t an tô t le vent re , 

t an tô t l 'un ou l ' au t re cô t é ; ils fe rment les yeux , 

bâil lent , et r e s semb len t à u n e masse de chai r 

mor t e p l u t ô t q u ' à u n an ima l vivant ; leurs na r ines , 

qu i s ' ouv ren t e t se ferment a l t e rna t ivement , indi

q u e n t seules qu' i ls ne font q u e dormi r . Quand 

ils se t rouven t t rès à leur aise, ils oubl ien t p e n 

dant des j o u r s , des semaines , de boire et de man

g e r ; p lus ieurs ont une sorte de sommei l h ibe r 

nal . Mais, finalement, la faim les chasse de n o u 

veau dans la m e r , et b ien tô t l eu r corps amaigr i 

redevient r o n d , lisse, r e m b o u r r é de graisse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P l u s ils sont âgés , plus aussi l eu r paresse est 

g r a n d e . Les j e u n e s sont des Cires vifs, gais , 

j oueu r s ; les vieux, par con t r e , sont maussades et 

c o m p l è t e m e n t enfoncés dans l eu r paresse . Il faut 

dire à l e u r d é c h a r g e q u e l e u r ma ladresse à t e r r e 

les fait pa ra î t re p lus pa resseux encore qu ' i l s ne 

le sont r ée l l emen t . E n cas de dange r , ils se p r é 

cipi tent r a p i d e m e n t dans l 'eau. Le péril les sur 

prend-i l , l eur t e r r e u r est telle qu ' i l s soup i ren t , 

t r e m b l e n t de tous leurs m e m b r e s , et font tous 

leurs efforls pour é c h a p p e r à leur pe r t e . Quand il 

s'agit- de défendre leurs femelles et leurs pe t i t s , 

ils m o n t r e n t u n g r a n d c o u r a g e . Dans les îles dé

sertes , il en est q u e l q u e s - u n s , les arctocéphales 
et les macrorhînes, qui sont t e l l emen t indifférents 

p o u r les é t r a n g e r s , qu ' i l s s 'en la issent a p p r o c h e r , 

sans c h e r c h e r a fu i r ; ils sont tout au t re s u n e 

fois qu ' i l s on t appris à conna î t r e l ' h o m m e , de s 

t r u c t e u r de tous les a n i m a u x . 

P a r m i l eu r s sens , l 'ouïe est excel lente , quoi

q u e le pavillon de l 'oreille soit à pe ine i nd iqué ; 

la v u e et l 'odora t sont moins parfaits ; leur voix 

est r a u q u e ; elle rappel le t a n t ô t l ' abo i emen t du 

ch ien , t an tô t le b ê l e m e n t d u veau ou le beugle

m e n t du bœuf. 

Chaque société d e p h o c i d é s fo rme u n e famil le . 

Le m â l e a toujours p lus ieurs femelles, et n o m b r e 

de ces su l tans on t u n h a r e m de t r en te à qua ran t e 

beau tés . Il se m o n t r e t r è s - j a loux vis-à-vis des 

a u t r e s mâ le s , et il comba t t r a i t p o u r ses femelles 

j u s q u ' à la m o r t , si ce la lui étai t possible . Mais 

sa peau épaisse, et la c o u c h e de graisse q u i la 

d o u b l e sont u n sûr bouc l ie r con t re les m o r s u r e s 

qu ' i l peut recevoir ou faire. 

Hu i t ou dix mois ap rès l ' a ccoup lemen t (les 

données p lus précises font défaut) , la femelle m e t 

bas u n ou r a r e m e n t deux pe t i t s . Ceux-ci sont gais 

et g rac ieux . Les voyageurs d isent q u e l eu r pe lage 

épais ne l eu r p e r m e t pas de nager et de p longer , 

e t qu ' i l s r e s t en t à t e r r e avec l e u r m è r e , j u s q u ' à 

l e u r p r e m i è r e m u e . Cette asser t ion m e semble 

avoir besoin d e conf i rmat ion ; elle n 'es t pas en 

accord avec ce que j ' a i eu occasion d 'observer . 

Pe t i t s et pa r en t s se t é m o i g n e n t le p lus vif 

a m o u r ; la m è r e défend sa p rogén i tu r e a u péri l 

de sa vie ; le pè re se compla î t à en voir les j oyeux 

éba ts , et m a r q u e son plais ir pa r des g r o g n e m e n t s 

de sa t i s fac t ion; son poids l ' empêche d 'y p r e n d r e 

pa r t , mais il suit des yeux son pet i t , qu i nage çà 

et là , faisant des c u l b u t e s . A deux moi s , les j e u 

nes phoc idés sont assez développés p o u r pouvo i r 

ê t r e sevrés. L e u r c ro issance est t r è s - rap ide : à un 

an , ils on t la moi t ié de la taille de lçurs pa r en t s ; 

à l 'âge de deux à six ans , ils sont adul tes . La 

durée de leur vie est de vingl-cinq à q u a r a n t e 

a n s . 

Ils se nour r i s sen t de subs tances an ima le s de 

toute espèces , p r i n c i p a l e m e n t de poissons, de 

c rus t acés , de mol lusques et de zoophytes . Quel

ques-uns avalent des p ier res p o u r exciter leur 

appé t i t , c o m m e le font les oiseaux. D ' au t r e s , en 

cas de dise t te , t r o m p e n t leur faim en m a n g e a n t 

des feuilles. 

C h a s s e . — L ' a n i m a l le p lus dange reux p o u r 

les phoc idés est l 'ours b l anc , e t encore n e l'est-

il que p o u r les pet i tes espèces . L ' h o m m e se m o n 

t r e à l eu r égard e n c o r e p lus c r u e l ; il leur fait 

u n e gue r r e de des t ruc t ion auss i in in te l l igente que 

b a r b a r e . P e u t - ê t r e ne devra is - je pas la qualifier 

de chasse ; c 'est un c a r n a g e , u n e b o u c h e r i e , et 

non un noble exerc ice . Une soif de sang inex t in 

guib le pass ionne les mate lo t s , et les pousse à tout 

égorger , j eunes et vieux, pet i ts et g r a n d s . Auss i , 

ces a n i m a u x ont - i l s d i m i n u é r a p i d e m e n t , et ap

p rochen t - i l s de leur d ispar i t ion c o m p l è t e . Des 

t r o u p e a u x n o m b r e u x , qu i au siècle de rn i e r cou

vra ient les îles soli laires, on n e voit p lus q u e les 

de rn ie r s r ep ré sen t an t s , e t il faut p é n é t r e r t o u 

jou r s p lus loin, p o u r pouvoir faire u n e b o n n e 

c a m p a g n e . 

C a p t i v i t é . — Tous les phoc idés peuven t ê t re 

d ressés ; p lus ieurs dev iennen t m ê m e des a n i m a u x 

domes t iques . Us vont e t v i e n n e n t en l iber té , p è 

c h e n t dans la m e r , r e t o u r n e n t à la d e m e u r e de 

leur ma î t r e , a p p r e n n e n t à l e c o n n a î t r e e t le suivent 

c o m m e un chien . Il en est m ê m e q u e l 'on peut 

dresser à la p ê c h e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L 'hu i l e , la graisse, 

les dents et la peau des phocidés sont t r è s - r e 

che rchés ; c'est ce qu i expl ique l ' a r d e u r avec la

quel le on les chasse . 

L E S A R C T O C É P H A L E S — 

ARCTOCEPBALUS. 

Die Bàrenrobb'it, The Sea Bears. 

A la tôle des phoc idés se p lacen t les espèces 

qui ont u n e res semblance é loignée avec les ours , 

ce qui leur a valu le n o m vulgaire d'ours de mer. 

C a r a c t è r e s . — Ce qui carac té r i se essentiel le

m e n t ce genre , c'est la présence d u pavil lon au 

ditif, u n cou long et des m e m b r e s sai l lants . 

Quelques na tura l i s tes n e reconna i s sen t q u ' u n e 

espèce d ' a rc tocépha le , d ' au t res sont disposés à 

en a d m e t t r e p lus ieurs . 
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C n r b e i l . C r c l é F i U , i m p . 
P a r i s , B a i l i è r c e l F i l ) , é d i t . 

Fig. 3ài). L'Aretocéphale de Ka'klnnd. 

L'ARCTOCEPHALE DES FALKLAND — 
jrtCTOCEPHJLUS FÀLKLJ1SDICVS. 

Ber Seebàr, The Sea Bear ou Ursine Seal. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 359) a de 

2 mèt res à 2™,60 ou m ê m e 3 mè t r e s de l o n g ; les 

mâles , c e p e n d a n t , qu i dépassent p lus de 2 m è t r e s 

sont ra res . Les femelles on t de 1 m è t r e à 1 " , 3 0 . 

Les voyageurs qui pa r l en t d ' an imaux ayant de 5 à 
6 mè t r e s de long, sont c e r t a i n e m e n t t ombés dans 

l ' exagéra t ion . 

Le n o m à'nurs marin qu i a encore é lé donné à 

cet an ima l n 'es t pas ma l choisi ; la par t ie a n t é 

r ieure de son corps a effectivement que lque chose 

de l ' ours . Les m e m b r e s exceptés , t o u t le corps 

est couver t de poils assez longs , grossiers , faible

m e n t luisants , et cachan t u n duvet soyeux el 

c répu . Les bras et les cuisses on t des poi ls cour t s 

et roides ; les avan t -b ra s , les ma ins et la face in

férieure des m e m b r e s sont n u s . Chez les j e u n e s 

individus, les poi ls sont couchés et t rès - lu isants . 

L a cou leu r varie suivant l 'âge et le sexe. Les 

mâles adu l tes sont d 'un no i r foncé ou gris de 

fer, avec la tête et la pa r t i e an t é r i eu re du dos 

un peu plus c la i res , les poils de ces par t ies se 

t e rminan t par des- ex t rémi tés gris d ' a rgen t . Le 

ventre est j a u n â t r e ou gris r o u x . Une la rge bande 

noire s 'é tend en t ravers de la po i t r ine . Les pieds 

sont d 'un b r u n foncé, les mous t aches d ' un b r u n 

no i r ; le duve t a des reflets roux ou b r u n châ la in . 

Les vieilles femelles on t le dos gris clair , le ven

t re b l a n c - r o u x . Les jeunes individus sont d ' abord 

no i r s , pu is gris au b o u t de que lques semaines . 

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

arc tocépha les n e forment q u ' u n e espèce , celle-

ci a u n e aire de dispersion t r è s - é t e n d u e . On la 

t rouve à l ' ex t rême s u d c o m m e à l ' ex t rême nord . 

P o u r p réc i se r davantage , j e dirai q u ' o n r e n 

cont re ces a n i m a u x , au sud, su r l es îles F a l k l a n d , 

la côte occ identa le de l ' A m é r i q u e du Sud , e t au 

cap de B o n n e - E s p é r a n c e ; au n o r d , su r les î les 

et les côtes les plus sep ten t r iona les d u Grand 

Océan, s u r les Kour i les e t les îles Aléou t i ennes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'a rc tocé-

phale on l 'ours m a r i n de Fa lk l and , n e res te p a s 

toujours au m ê m e endro i t . Dans le S u d n o t a m 

men t , il e n t r e p r e n d r é g u l i è r e m e n t de g r a n d s 

voyages . A l ' en t rée des froids, il se r a p p r o c h e 

des zones t e m p é r é e s , et p e n d a n t les cha leu r s , il 

se dir ige vers le p ô l e . 

Dans les She t l ands du Sud et dans les îles voi

s ines , les p lus vieux e t les plus gros mâles arr i 

vent vers le mi l ieu de n o v e m b r e ; ils g a g n e n t la 

te r re et s'y é t enden t en longues files. En d é c e m 

bre a r r ivent les femelles, et, à ce m o m e n t , les 

p remie r s se l ivrent de violents comba t s . Quel 

ques mois plus tard v iennen t seu lement les indi

vidus d ' u n ou deux ans , et les vieux épuisés pa r 

l 'âge. 
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P e n d a n t t o u t ce t e m p s , ils e r r e n t a u t o u r des 
l ies. A la fin d 'avri l , ils r e t o u r n e n t à la m e r , et 
se d i r igen t vers le sud. Au mi l i eu de j u in , la 
c o n t r é e est a b a n d o n n é e . 

Malgré toutes les occasions q u ' o n t eues les na
vigateurs d 'observer les a rc tocépha les , a u c u n e 
desc r ip t ion n 'es t s u p é r i e u r e à celle que Steller 
en a d o n n é e , il y a plus d 'un siècle ; aussi m e 
contenterai - je de la r a p p o r t e r . 

« On p r e n d les ou r s de mer , que les Russes 
appe l len t kot, en t re le 5 0 e et le 5 6 e pa ra l l è le , sur 
les î les , et n o n sur le con t inen t , où ils n ' a r r iven t 
que r a r e m e n t . Au p r i n t e m p s , on n e t rouve q u e 
des femelles avec leurs pet i t s . Us se d i r igent e n 
suite vers le no rd , et on n ' en voit p lus a u c u n du 
c o m m e n c e m e n t de j u in à la fin d ' août ; à cet te 
é p o q u e ils r ev iennen t ma ig re s et épu i sés . 

« Les pet i ts sont couverts d ' un duvet fin et 
d 'un b e a u no i r b r i l l an t . Les femelles sont c o u 
chées avec eux sur la p lage , et passent p re sque 
tou t l eu r t emps à do rmi r . Les pet i t s j o u e n t en t re 
eux , c o m m e de j eunes ch iens . Le mâle est au 
près et les r e g a r d e . Se bat tent- i ls , il arrive en 
g r o n d a n t , les sépare , embrasse e t l èche le vain
q u e u r , le renverse avec son museau , et .prend 
plaisir à le voir résis ter . Il n e s ' inquiè te pas de 
ceux qui sont paresseux ; aussi voi t -on les uns 
tou jours avec l e u r m è r e , les au t re s avec leur 
pè re . 

ti Un m â l e a de hu i t à quinze femelles et 
veille sur elles avec soin. Quoique p lus ieurs mil
liers de ces a n i m a u x soient réun is sur la m ê m e 
p lage , on les voit toujours fo rmant divers t r o u 
peaux . Chaque t r o u p e a u est u n e famille. Le 
m a i e res te avec ses femelles, ses fils et ses filles, 
m ê m e avec ceux d 'un an , et qui n e se sont pas 
encore accouplés ; u n e famille peu t ainsi c o m p 
te r j u s q u ' à cent v ingt ind iv idus . Dans la m e r , 
ils n a g e n t aussi r éun i s en famille. 

« Les vieux mâles se sépa ren t du t r o u p e a u , et 
v iennen t sur les îles ; ils sont d ' o rd ina i r e t r è s -
gras . Ils y res tent u n mois en t ie r , couchés , sans 
m a n g e r , d o r m a n t con t inue l l emen t ; ils sont m é 
chan t s e t g rognons . Us a t t a q u e n t avec fureur 
tou t ce qu i passe près d 'eux ; ils sont tê tus et 
o r g u e i l l e u x , et m e u r e n t p lu tô t q u e de qu i t t e r 
la place qu ' i ls occupen t . Aperçoivent-i ls des 
h o m m e s , ils vont vers eux, les a r r ê t en t , et se 
p r é p a r e n t au comba t . Dans un voyage, n o u s n e 
pûmes les t o u r n e r , et nous d û m e s accep te r la 
lu t te . Nous leur j e t â m e s des pierres qu ' i l s mor 
d i ren t , c o m m e le font les ch iens , et r e m p l i r e n t 
l 'air de leurs h u r l e m e n t s ; ils n o u s m e n a c è r e n t 
tou jours davan tage . Nous l eu r crevâmes alors 

les yeux à coups de bâ ton , et leur b r i sâmes les 
dents à coups de p ie r res . Un animal ainsi blessé 
et aveuglé ne qui t ta c e p e n d a n t po in t sa place : 
il ne pouvai t se re t i re r , sans quoi les au t res lui 
au ra i en t fait sent i r l eurs d e n t s . Souvent , on voit 
sur u n e vaste é t e n d u e u n g r a n d n o m b r e de due ls . 
P e n d a n t qu ' i l s se ba t t en t , on peu t passer t r a n 
qu i l l emen t à côté d 'eux . Ceux qu i sont dans la 
m e r r e s t en t q u e l q u e t e m p s spec ta teu r s de la 
lu t te ; mais b ien tô t ils dev iennent fur ieux à leur 
t o u r , et p r e n n e n t par t au c o m b a t . 

« Souvent , avec m o n Cosaque , j ' e n ai a ' . t iqu i 
u n et lui ai crevé les yeux ; pu i s j e je tais des 
p ier res à q u a t r e ou c inq a u t r e s , qu i m e poursui 
vaient . J e m'enfuyais vers le p r e m i e r , et ce lui -
ci , ne sachan t si ses camarades fuyaient auss i , se 
m o r d a i t avec eux ; j 'ass is ta is à cel te scène d 'un 
l ieu élevé. Se sauvai t - i l dans l 'eau, il en était 
r e t i ré et m o r d u j u s q u ' à en m o u r i r . Souvent les 
r ena rds b l eus c o m m e n ç a i e n t déjà à le m a n g e r 
p e n d a n t ses de rn iè res allées et venues . 

« Parfois deux o u r s de m e r se l ivrent u n 
c o m b a t pendan t u n e h e u r e en t iè re ; puis , ils se 
c o u c h e n t , se r eposen t , e t de nouveau se r e l è 
vent , se m e t t e n t en face l ' un de l ' au t re , p e n c h e n t 
la t ê te , se d o n n e n t des coups de den t s à la façon 
des sangl iers . T a n t qu ' i ls en o u i la force, ils se 
f rappent avec leurs pat tes ; puis le p lus fort 
m o r d son adversa i re au ven t re et le renverse . A 
ce m o m e n t , les spec ta teurs a c c o u r e n t pour p rê 
ter secours au va incu . Après le c o m b a t , ils vont 
à l 'eau p o u r se laver et se rafraîchir . A la fin de 
ju i l le t , il es t r a re de t rouver u n de ces a n i m a u x 
qui ne soit couver t de b lessures . 

ce Leurs comba t s reconna issen t trois causes : 
la possession des femelles (et ce sont les plus 
violents) , l ' occupat ion d ' une place de repos , l ' é 
t ab l i s sement de la paix. 

« Les femelles po r t en t leurs pet i ts dans leur 
gueu le ; et si elles les a b a n d o n n e n t en cas d 'a t ta
q u e , les mâ le s les j e t t e n t en l 'air, et cont re les 
r o c h e r s , j u s q u ' à ce qu 'e l les en soient à demi 
mor t e s . Q u a n d elles r ev i ennen t à elles, elles se 
t ra înen t h u m b l e m e n t aux pieds du mâ le , l 'em
brassent , versent des l a rmes en telle abondance 
q u e leur poi t r ine en est tou te moui l lée . Le mâ le , 
p e n d a n t ce t emps , va en g r o n d a n t à droi te et à 
g a u c h e , j e t a n t sa tête tantôt sur une épau le , 
t a n t ô t sur l ' au t re , à la façon des ours t e r res t res . 
Le mâle p leu re c o m m e la femelle, q u a n d on lui 
enlève ses pet i t s . Blessés ou offensés, ils p l e u 
r e n t de m ê m e , quand ils n e peuvent assouvir 
l eu r vengeance . . > 

« Us o n t t rois sortes de cr is . A t e r r e , ils beu-
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glent pour passer le t e m p s , c o m m e la vache à 

qui on a enlevé son veau ; en comba t t an t , ils 

grondent c o m m e le font les ours ; v ic tor ieux, ils 

poussent un cri pe rçan t , à la façon des gr i l lons. 

Blessés, s u c c o m b a n t devant leur e n n e m i , ils 

soupirent et soufflent c o m m e un chat ou une 

loutre m a r i n e . 

u Lorsqu ' i l s sor tent de la m e r , ils agi ten t leur 

corps, se caressent avec leurs pâl ies de der r iè re 

et se lissent le poil. Le mâle pose ses lèvres sur 

celles de la femelle , c o m m e p o u r l ' embrasse r . 

« Lorsque le soleil luit , ils s 'exposent à ses 

l'ayons, lèvent les pat tes en l 'air, et les a g i t e n t : 

ils sont couchés tantôt su r le ven t re , t an tô t sur 

le dos, t an tô t sur le côté, et parfois en rou lé s 

sur eux-mêmes . P e n d a n t les mois de j u i n , ju i l le t 

et août , ils res tent au môme endro i t immobi le s 

comm e un bloc de p i e r r e , i ls se r e g a r d e n t , dor

m e n t , bâi l lent , s ' é tendent et h u r l e n t sans r ien 

m a n g e r . Us deviennent t e l l ement ma ig re s que 

leur peau pend tout a u t o u r d 'eux c o m m e u n sac. 

([ Les j eunes s 'accouplent en ju i l l e t ; ils sont 

très-gais. 

« D ' o r d i n a i r e , les vieux ne s 'enfuient pas 

q u a n d un h o m m e s ' approche ; t ou t au con t ra i re , 

ils se disposent au c o m b a t . J 'a i cependan t vu 

des t roupeaux ent iers p r end re la fuite. Q u a n d 

on siffle, les femelles se sauvent auss i tô t , et si 

l'on su rprend tou t à coup ces a n i m a u x , en pous 

sant de grands cris , ils s 'é lancent tous dans la 

m e r ; ils n a g e n t alors le long de la r i v e , r ega r 

dan t cu r i eusemen t le nouvel a r r ivant . 

« Les loutres mar ines et les p h o q u e s les c ra i 

g n e n t ; aussi ne les voit-on pas souvent dans leur 

voisinage. De g rands t r o u p e a u x de lions d e m e r 

hab i t en t au mil ieu des ours de m e r ; ils o c c u 

pen t les mei l leures places , et les our s de m e r n e 

se b a t t e n t pas souvent en leur p r é s e n c e ; ils crai

gnen t d 'avoir en eux des j uges t rop sévères . 

« Les ours de m e r sont plus lestes dans leurs 

m o u v e m e n t s que les au t res p h o q u e s ; en u n e 

h e u r e , ils pa r cou ren t deux milles d 'Al lemagne 

à la nage . Sur t e r r e , ils sont les plus agi les; on 

ne leur échappe q u ' e n gravissant u n e p e n t e . 

J ' en fus un j o u r poursuivi p e n d a n t plus de six 

heures , et f inalement forcé de g r i m p e r une fa

laise escarpée , au péri l de ma vie ; souvent ils 

nous obl igèrent , mon cosaque et moi , de qui t te r 

la p lage . 

« Ils ont la vie t r è s - d u r e ; il faut l eu r d o n n e r 

plus de deux cents coups de bâ ton sur la tê te 

pour les t u e r ; on est obligé, m ê m e à p lus ieurs , 

de s 'ar rê ter deux ou trois fois pour r e p r e n d r e des 

forces. T o u t e s ses dents sont b r i sés , le c râne est 

en m o r c e a u x , le cerveau p r e s q u e e n t i è r e m e n t 

dé t ru i t , et c e p e n d a n t . l 'animal res te debout à se 

défendre . U en fut u n auque l je fendis le c r âne 

en deux , auque l j ' a r r a c h a i -les yeux, et cependan t 

il resta plus de quinze jours encore en vie, i m 

mobi le c o m m e une s t a tue . 

ii Au Kamtscha tka , les ours de m e r vont r a r e 

m e n t à te r re ; on les h a r p o n n e dans l 'eau. Ils s 'é 

lancent alors c o m m e u n e flèche,en en t r a înan t le 

canot der r iè re eux, et si le pilote ne sait pas b ien 

gouverner , ils renversen t l ' embarca t ion . Cela va 

a i n s i , j u s q u ' à ce que l ' an imal ai t p e r d u tou t son 

sang. On l 'a t t i re e n s u i t e , on le t r anspe rce de 

coups de lance et on le t ra îne à t e r r e . Ce n e son^ 

que les mâles adul tes et des femelles pleines que 

l 'on p rend de la s o r t e ; on n'ose se hasarder à 

chasser les vieux mâ le s . C h a q u e a n n é e , une 

én o rme quan t i t é d 'ours de m e r pér issent de 

vieillesse ou de blessures , e t en cer ta ins endroi t s 

les plages sont couver tes de t an t d ' o s semen t s , 

q u ' o n di ra i t qu ' on y a livré u n e batai l le . » 

U en est a u j o u r d ' h u i bien a u t r e m e n t qu 'au 

t e m p s de Stel ler . Les a rc tocépha les on t aussi 

été vict imes des t ueu r s de p h o q u e s , et ils ont 

c o m p l è t e m e n t d i sparu . 

L E S O T A R I E S — OTAIUA. 

Die Seclôwcn ou Lowenrobben, The Sea Lions. 

C a r a c t è r e » . — Certains na tura l i s tes font des 

otar ies ou lions de mer un genre à p a r t ; d ' au t res 

les réun issen t aux arc tocépha les , à cause de leur 

peti te oreille externe ; mais ils se d is t inguent de 

ceux-c i p a r l e u r s g randes pa t tes de devan t , l eur 

poil plus cour t , sauf sur le cou du mâle où il 

forme u n e sor le de c r in i è r e . Ils ont des incisives 

po in tues ; des mola i re s pourvues d 'une saillie 

épineuse en avant de la po in te p r inc ipa le ; la r é 

gion cérébra le assez élevée, et u n m u s e a u élargi . 

Ils por ten t aussi bien le n o m de lions q u e les 

espèces p récéden tes celui d 'ours. L e u r cou leur 

est d 'un j a u n e fauve, à peine plus foncé que le 

j a u n e fauve du l i o n ; leur face a, c o m m e celle 

de tous les phoc idés , que lque ressemblance éloi

gnée avec celle du cha t . 

On en connaî t diverses espèces . 

L ' O T A R I E A C n i m È H Ë — OTAIUA JURAT A. 

Der Sudli'jhe Scetôwe, The Sea Lion. 

L ' O T A R I E D E S T E L L E R — OTAIUA STELLERl. 

Der nordiche Seelôwé. 

Quoique no t re figure 360 représen te l 'otarie à 
crinière ou lion mar in du Sud. nous ferons l 'h is-
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Fig. EGO. L'Otarie à crinière. 

toire des m œ u r s et hab i tudes de l 'espèce du Nord, 
ou otar ie de Steller, espèce toujours p lus pe t i te , 
et don t la c r i n i è r e est à peine appa ren te . 

Du res te , l 'un et l ' au t re sont d 'un blanc j a u n e 
o u b r u n j a u n e plus ou m o i n s foncé, avec le 
ven t re et les pa t tes p lus s o m b r e s ; la m e m b r a n e 
na ta to i r e para î t faite de cu i r noir , avec de peti tes 
saillies n o i r e s ; celle des pa t tes de de r r i è re est 
lobée . L e u r œil a u n aspect par t icu l ie r , dû à 
Ses diverses couleurs . Il est b lanc , avec l ' iris vert-
é m e r a u d e br i l lant , et l 'angle i n t e r n e rouge de 
c inab re . 

• H s t r i b n t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'o ta r ie à 

cr in ière se t rouve à l ' ex t rême sud de l ' A m é r i 
q u e , au sud de la Nouve l le -Hol lande et de la 
Nouve l l e -Zé lande ; l 'o tar ie de SLeller hab i te la 
par t ie sep ten t r iona le du Grand Océan, depu i s le 
détroi t de B e h r i n g j u s q u ' a u x côtes du Japon et 
de la Californie. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les otar ies 

ont à. peu près le m ê m e genre de vie q u e les 
arc tocépha les . a L e l i o n de m e r pa ra î t m é c h a n t e t 
féroce, dit Stel ler , e t il est b ien plus fort que 
l 'ours de m e r ; il est p lus difficile à v a i n c r e , et, 
au besoin, il comba t avec a c h a r n e m e n t ; sa r e s 

semblance avec le lion lu i d o n n e l 'aspect t e r r i 
b l e ; c e p e n d a n t , il c ra in t l ' h o m m e au po in t de 
p r e n d r e aussi tôt la fuite à son aspec t et de se réfu
gier d a n s la m e r . Lo r squ 'on l'effraye en poussant 
des cris, ou en f rappant avec u n bâ ton , son épou
vante es t te l le qu ' i l pousse en fuyant de profonds 
s o u p i r s , et t o m b e à p lus ieurs r e p r i s e s , t an t il 
t r emb le de tous ses m e m b r e s . Mais le serre-t-on 
de t rop p rès , lui f e rme- t -on toute issue, a lors il 
se r e t o u r n e sur son e n n e m i , j e t t e la tè te à droi te 
e t à g a u c h e , h u r l e et m u g i t , e t me t en fuite 

I l ' h o m m e le pins c o u r a g e u x . J ' en ai fait l ' expé-
I r i ence à m e s dépens . Les Kamtschada les ne le 
' poursu ivent j a m a i s dans l ' e au , car il renverse 

leurs canots , et t ue ceux qu i les m o n t e n t . Ils 
n 'osent pas n o n plus l ' a t taquer en face, sur t e r r e ; 
ma i s ils le s u r p r e n n e n t pa r ruse . P e n d a n t qu ' i l 
dor t , u n h o m m e , se confiant en sa force e t son 
agil i té , avance s i l enc ieusement cont re le v e n t , 
a r m é d ' u n e p i q u e , e t l 'enfonce dans u n e des 
pa t tes de devant de l ' an imal . Ses camarades 
t i ennen t so l idement la courro ie qu i est a t t achée 
à la p ique , e t l ' en tou ren t au tour d 'une p i e r r e ou 
«Fan poteau. L e l ion de m e r blessé veut s 'en
fu i r ; m a i s les chasseurs lui lancent des flèches 
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C a r b i i l , C i c L i * F i l s , i m p . 

Fig. 3GI. Le Leptonyx de Weddel. 
Paris, Baillière et Fils, édil. 

cl des javelots , et finissent par le t u e r à coups de 

massue . 

a Les Kamtschada l e s r encon t ren t - i l s un de 

ces an imaux q u a n d ils sont seuls dans leurs ca 

nots , ils le t i rent avec des flèches empoisonnées . 

Aussi tôt a t te in t , le lion m a r i n sort de l ' eau , qu i 

augmen te sa dou leu r , et, arr ivé à t e r r e , on l'a

c h è v e ; ou bien, il m e u r t dans les v i n g t - q u a t r e 

heu re s . 

a Celui qui ose t u e r le lion m a r i n est en g rande 

es t ime a u p r è s de ses conc i toyens ; aussi les 

Kamtschadales se livrent-ils à ce t te c h a s s e , n o n -

seu lemen t pour se p rocu re r u n e v iande exce l 

lente, mais encore et su r tou t p o u r conqué r i r de 

la gloire . Us se ha sa rden t dans leurs cano ts d 'é -

co tees d 'a rbres ou de peaux d ' an imaux j u s q u ' à 

quat re ou c inq milles en mer , pour arr iver à des 

îles isolées ; et ils r ev iennen t avec deux ou trois 

île ces a n i m a u x ; le poids est tel que leur canot 

en est p re sque submergé ; mais ils aura ien t 

honte de laisser là leur proie , par cra inte d 'un 

acc iden t . 

« La viande et la graisse , celles su r tou t des 

j eunes ind iv idus , sont t rès -bonnes . Une gelée de 

pieds de lions de mer est un me t s excel lent . 

« Un mâle a trois ou qua t re femelles : celles-ci 

m s t l e n t bas en ju i l le t , aoû t et s ep t embre . Les 

mâles sont plus doux à l ' égard des femelles q u e 

ne le sont les ou r s de m e r ; ils l eur r e n d e n t leurs 

finr-nu. 

caresses . Mais les paren ts ne s ' inquiè ten t pas 

beaucoup de leurs pe t i t s ; j ' e n ai souvent vu q u e 

la mère avait écrasés dans son s o m m e i l . Us voient 

avec indifférence enlever leurs pet i ts sous leurs 

yeux . 

« Ces peti ts ne sont ni aussi vifs ni aussi gais 

que ceux des our s de m e r ; ils d o r m e n t p r e s q u e 

c o n t i n u e l l e m e n t ; m ô m e en j o u a n t , ils on t l 'air 

e n d o r m i . Vers le soir, la m è r e va avec eux à 
l 'eau, et tous n a g e n t t r a n q u i l l e m e n t près de la 

r ive. Sonl- i l s f a t igués , ils se m e t t e n t sur le dos 

de leur mère p o u r s'y r e p o s e r ; mais celle-ci se 

r e t o u r n e , et force ainsi le pet i t paresseux à s 'ha

b i tuer à nager . J 'a i j e té à la m e r des j e u n e s tou t 

nouve l l ement n é s ; ils ne savaient pas n a g e r : ils 

f rappaient l 'eau de leurs nageoi res , mais sans ré 

gular i té et, che rcha i en t à gagner la t e r r e . 

(i Quoique ces an imaux c r a ignen t b e a u c o u p 

l ' h o m m e , j ' a i pu cependan t r e m a r q u e r qu ' i l s 

s 'habi tua ien t à lui lo rsqu 'on passe souvent t r a n 

qu i l l emen t près d ' e u x , et cela su r tou t q u a n d 

leurs pet i ts ne savaient pas encore nager . J e suis 

resté u n e fois six j o u r s au mil ieu d 'un de leurs 

t roupeaux , c 'est-à-dire dans une h u t t e e t sur un 

endro i l u n peu plus é levé ; et j ' a i pa r fa i t ement 

observé leur gen re de vie. Us é ta ient couchés 

a u t o u r de moi , r egarda ien t m o n feu, observaient 

tous mes m o u v e m e n t s . Ils ne p r i r en t pas la fuite, 

quo ique j ' eu s se descendu vers eux, et que j ' e u s s e 
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pris et tué u n de leurs pe t i t s . Us se l ivraient de 

violents c o m b a t s , c o m m e les ours de m e r , en 

l ' honneur de leurs femelles ou p o u r s ' empare r 

de la mei l l eure p lace . U n d ' e u x , auque l sa fe

melle avait é té enlevée, comba t t i t p e n d a n t t rois 

j o u r s avec t ous les a u t r e s ; son corps étai t d é 

chiré par plus de cen t b lessures . Les o u r s de 

m e r ne se m ê l e n t pas à. ces lu t tes , et fuient dès 

qu ' i l s en voient u n e . Les l ions de m e r j o u e n t 

avec leurs femelles et leurs p e t i t s , et sans se 

m e t t r e en co lè re ; ma i s ils évi tent leur société 

tant qu ' i ls peuven t . 

a Les lions de m e r beuglen t c o m m e les bœufs ; 

les j eunes bê len t c o m m e les m o u t o n s . Il m e 

sembla souvent q u e j e m e t rouvais le b e r g e r 

d 'un t r o u p e a u . 

ti Us passen t sur ces îles l 'été e t l 'hiver . Tous 

les p r i n t e m p s c e p e n d a n t , il en arr ive d ' au t res , en 

m ê m e t e m p s q u e des ours de m e r . 

u Us se nour r i s sen t de poissons , de p h o q u e s , 

e t p r o b a b l e m e n t aussi de lou t res m a r i n e s P e n 

d a n t les mois de j u i n et de ju i l le t , où ils élèvent 

leurs pe t i t s , ils ne m a n g e n t à peu près r i en , d e 

v iennen t t rès maigres et d o r m e n t cont inue l le 

m e n t . Us para issent devenir très-vieux, et , en 

vieillissant, l eur tête b lanch i t . » 

L E S L E P T O N Y X — LEPTONYX. 

Die Sceleopaiden, The Sea Léopards. 

C a r a c t è r e s . — E n t r e les espèces q u e nous 
venons de passer en revue e t les p h o q u e s p r o 
p r e m e n t di ts , la t r ans i t ion s 'établit pa r les lep-
tonyx ou léopards de mer, ainsi n o m m é s à cause 
de l eu r robe t ache tée . Les lep tonyx sont sur tou t 
caractér isés par la forme de leurs mola i res et 
de leur ma in . 

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

hab i t en t les m e r s d u S u d . 

LE LEl'TOXYX DE WEDDIiL — LEPTONYX 
WESDELll. 

Dcr SeeJeopnrJ, Tlie Sea Léopard. 

C a r a c t è r e s . — L e leptonyx de Weddel(/?<7.361) 
est u n e g r a n d e espèce de 2"°,60 à 3 mèt res de long, 
de cou leur fauve, avec la par t ie an té r i eu re du dos 
et une l igne dorsale d 'un gris noi r . Il diffère des 
aut res phoc idés par son long cou e t sa large 
gueule . Les doigts des pa t tes de devant vont en 
d i m i n u a n t , du pouce au pet i t doigt . Les pat tes 
de de r r i è r e sont dépourvues d 'ongles , et ressem
b len t ?i une queue de poisson. L 'orei l le ex te rne 
fait défaut . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne conna î t 

p r e s q u e r i en du genre de vie de cet a n i m a l . 

L E S P H O Q U E S — PHOCA. 
Die Seehunde, The Seals. 

Les p h o q u e s ont été d is t r ibués dans ces de r 

niers t emps dans p lus ieurs sous-divis ions . Nous 

nous b o r n e r o n s à i n d i q u e r les plus impor t an t e s 

et à c i ter les espèces les plus r e m a r q u a b l e s qu i 

en t r en t dans ces sous-genres . 

Tous les p h o q u e s , d 'a i l leurs , o n t à peu près le 

m ê m e genre de vie. 

1° Les Phoques proprement dits. 

LE PHOQUE B A R I 1 U — PIIOCA Ii ARB AT A. 

Der bärtige Seehund. 

C a r a c t è r e s . — On peut p r e n d r e le p h o q u e 
b a rb u c o m m e le type de tout le g r o u p e . Il diffère 
des au t r e s pa r sa g r a n d e taille e t sa b a r b e four
nie ; le doigt du mil ieu des pa t tes de devant 
surpasse les au t re s en l ongueu r ; la m e m b r a n e 
na ta to i re des pat tes de de r r i è re est a r rond ie . L 'es 
pèce peu t a t t e indre u n e longueur d é p l u s d e 3 m è 
t r e s . Son pelage est, c o m m e celui de la p lupar t 
des p h o q u e s , t ache té sur le dos de gris clair et 
de j a u n e , sans q u e ces taches soient n e t t e m e n t 
t r a n c h é e s . Les flancs et le ventre sont d ' un b lanc 
sale ; u n e raie no i râ t re pa r i de la tête e t descend 
su r le dos. 

Les j e u n e s on t le dos b l euâ t r e , le ven t re 
b lanc ; u n e large bande b lanche descend des 
épaules j u s q u ' a u x re ins . 

On reconna î t fac i lement cet te espèce à sa 
taille et aux soies l ongues , ro ides et n o m b r e u s e s , 
disposées sur p l u s i e u r s r a n g s , qu i couvrent sa 
lèvre supé r i eu re . 

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

b a r b u hab i t e les m e r s du n o r d de l 'Europe , d e 
l ' A s i e e t d e l ' A m é r i q u e ; o n l e t r o u v e dans l 'océan 
Glacial et la par t ie no rd du Grand O c é a n ; il 
évite la t e r r e , et se t i en t su r tou t sur des g la
çons flouants. 

LE PHOQUE BU GROENLANIl — PIIOCA (Pagophila) 
GROENLANDICA. 

Der grönländische Seehund, die Sattelrobbe, The Darp 

Seal ou Ata!;. ' 

C a r a c t è r e s . — Le p h o q u e d u Groenland 

(fiy. 302) ou phoque stelle est devenu p o u r que lques 
au leurs le type d 'un genre par t icul ier {pagophila), 
que caractér ise la tOLeplus longue et plus m i n c e 
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L E S P H O Q U E S . •793 

<[ue chez les phoques p r o p r e m e n t di ts , le front 

plat, le m u s e a u cour t , le corps a l longé, la s t ruc 

ture par t icu l iè re de la m a i n , le d e u x i è m e doigt 

<lcs pattes de devant surpassant les au t res en lon

g u e u r , tandis q u e chez les au t re s phoques c'est 

le p remie r qui est le plus long. Le p h o q u e du 

Groenland n 'a pas de duvet , ni de plante nue . 

Ses mous t aches sont ondu lées . 

Sa couleur varie suivant l 'âge et le sexe. Le 

n o u v e a u - n é a u n p e l a g c m o u , br i l lant , b lanc de 

n e i g e ; mais il en change après u n e semaine . 

Pendan t sa p r e m i è r e année , il est d 'un gris 

pâle un i fo rme , le dos é tan t un peu plus foncé 

•que le ven t r e . Dans la seconde a n n é e , des taches 

-apparaissent sur le dos ; elles a u g m e n t e n t 

p e n d a n t les deux a n n é e s suivantes . L ' indiv idu 

adul te a la tè te n o i r e , le corps b lanc ou d 'un 

blanc j a u n â t r e , su r lequel t r a n c h e n t de g randes 

taches d un no i r foncé, larges , a l longées , cour 

bées en demi-ce rc le e t descendan t le long des 

lianes, depuis l 'épaule jusque vers la queue ; 

souven t ces taches se confondent l 'une avec 

l ' au t re . On r encon t r e des individus qui n ' on t 

q u e la q u e u e et le front no i r s ; que lques-uns 

son t en t i è r emen t noi rs . La cou l eu r du pelage est 

d 'a i l leurs t rès-variable ; les poils deviennent 

•clairs en vieil l issant, et cela au poin t que l 'on ne 

r econna î t p lus l ' ancien pe lage . C'est ce qui 

se voit très-bien chez les p h o q u e s des j a rd ins 

-zoologiques. 

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

h a b i t e tou t l 'océan Glacial a rc t ique , ainsi que 
les mer s et les détroi ts avois inants . On la t rouve 
au Kamtscha lka aussi b ien q u ' a u Groen land , au 
Labrador et en I s l ande . 

Ces phoques se t i ennen t plus su r les glaçons 
<iue sur la t e r re fe rme. 

2° Les Haliclières. — llalichœrus. 

Die Regelrobben. 

C a r a c t è r e s . — Ces phoc idés se d i s t inguen t 

pa r une lèLe renflée à la rég ion frontale, u n m u 

seau élargi , des dén is assez fortes, des mola i res 

à couronnes aiguës et à rac ine u n i q u e , sauf aux 

•deux de rn iè res paires supér ieures et a la de r 

nière paire infér ieure . 

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

•chères hab i t en t nos côtes sep ten t r iona les . 

I . ' I I A L I C I I Ë R E G R I S — IIALYCIIOERUS GHYPllUS-

Der VrUel, der gratte Sethund. 

C a r a c t è r e s . — L 'ha l ichère gris a le pelage 

o rd ina i r e des p h o q u e s : un fond b lanc d ' a rgen t , 

gris c e n d r é clair , gris de fer ou gris noir , avec 

des t aches noires ou no i r â t r e s , i r régul ières , p lus 

confluentes chez le mâ le q u e chez la femelle. 

Les nouveau-nés ont une four rure mol le et 

j a u n â t r e qui ne t a rde pas à t o m b e r . Les m o u s 

taches sonl b lanches ; la m e m b r a n e na ta to i r e est 

p r e s q u e nue . Ces an imaux ont de l m , 3 0 à 2 m , 6 0 

de long. 

3° Les Calocéphales. — Calocephalus. 

Die Sceka'ber. 

C a r a c t è r e s . — Les calocéphales ou veaux 

marins ont la tête suba r rond ie ; des den ts de 

g r a n d e u r m o y e n n e ; des mola i res , sauf celles de 

la p r e m i è r e paire , à doub le racine et découpées 

à la base par p lus ieurs den t s en fes ton; l eu r s 

m e m b r a n e s in terdigi ta les n e dépassan t pas les 

ongles . 

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

céphales sont p rop res aux rég ions boréa les , à 

l 'océan At lan t ique et à l 'océan Glacial a r c t i q u e . 

Une espèce hab i t e la m e r Casp ienne . 

L E C A L L O C E P H A L E V E A U - M A R I N 

PHALUS VITULINUS. 

CALOCE-

Der gemeiiic S ç e h w i t l , The cammon Seal. 

C a r a c t è r e s . — Le cal locéphale veau -mar in 

(Pl. XXXVIII) ou s i m p l e m e n t veau marin, chien 
de mer, phoque commun, est l 'espèce la p lus con

n u e . Il a l m , 5 0 , l m , 8 0 , r a r e m e n t 2 mèt res de long. 

Il est n u a n c é de noir , de b lanc et de gris b r u n 

ou de j a u n e b run ; le dos est géné ra l emen t de 

couleur u n i f o r m e ; le ven t re est b l a n c h â t r e ; les 

yeux sont en tou rés d 'un cerc le pâle ; les m o u s 

taches sont cou r t e s , b l anches et m a r q u é e s de 

b r u n . Sa cou leur varie b e a u c o u p , c o m m e celle 

des aut res espèces . 

L E C A L O C E P H A L E D E L A C A S P I E N N E — 

CALOCEPHALUS CASPIC.US. 

Der kaspische Seehund. 

C a r a c t è r e s . — C e t t e espèce a à peu près la 
taille de la p récéden te . Son dos est g r i s - b r u n , 
avec des anneaux j a u n â t r e s , i r régul ie rs , assez 
larges , qu i deviennent plus pâles sur le ven t re . 
E n t r e eux , sont des taches ponc tuées , no i râ t r e s . 
T o u t le venlre est j a u n e c la i r ; les poils d u dos 
sont les uns j a u n â t r e s , les aut res u n i f o r m é m e n t 
noirs ou noirs â poin te j a u n â t r e . Les j e u n e s on t 
un pelage m o u et b lanc . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e , — Ce ca locé-
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pha le , c o m m e son nom l ' indique , hab i te les 

g rands lacs e t les m e r s de l ' in té r ieur de l 'Asie, 

la Caspienne , la m e r d 'Aral , le lac Baïkal et le 

lac Oron. C'est la seule espèce q u ' o n ne t rouve 

poin t dans la m e r . 

H n ' a r l , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — T o u t e s les 

espèces des divers genres ou sous-genres 
qui v iennent d 'ê t re é n u m é r é s , et qui c o m p r e n 
nen t les phoques p r o p r e m e n t d i t s , les h a l i -
chères et les c a l o c é p h a l e s , on t à peu près le 
m ê m e genre de vie. J e crois aussi pouvoir t r a i 
t e r de leurs m œ u r s en généra l , en p renan t p o u r 
type de m a descr ip t ion le p h o q u e c o m m u n , que 
j ' a i eu l o n g u e m e n t occasion d 'observer , en l i
ber té c o m m e en capt ivi té . 

Tous les p h o q u e s hab i t en t les côtes . Il en est 
peu qui s 'é loignent au tan t de la t e r r e que le 
p h o q u e du Groen land ; la p l u p a r t c h e r c h e n t sur 
la côte des endro i t s déser t s , et s'y m o n t r e n t tan
tôt dans l 'eau, t an tô t sur la t e r r e . On peut a d 
m e t t r e , en généra l , qu 'on est au p lus à t r en t e 
milles m a r i n s de la cô te , lo r squ 'on observe des 
p h o q u e s . Dans p lus ieurs endro i t s , ces a n i m a u x 
sont encore t r è s - communs ; on n e peu t c e p e n d a n t 
méconna î t r e qu ' i ls n 'a i l len t con t inue l l emen t en 
d i m i n u a n t de n o m b r e . 

Us r e s semblen t b e a u c o u p dans tou t l eu r ê t re 
aux a rc tocépha les et aux otar ies . Ce n 'es t q u e 
dans l 'eau qu ' i ls déplo ien t tou te l eur agi l i té ; ils 
s'y m o n t r e n t lestes et gais. Ils nagen t et ils 
p longent à mervei l le . Us se servent de leurs pa t 
tes de devant c o m m e le poisson de ses nageoires ; 
q u a n t aux pat tes de de r r i è re , t a n t ô t ils les r a p 
p r o c h e n t , et se poussen t ainsi en avant en r e 
foulant l 'eau qu i se t rouve en t r e elles ; t an tô t 
ils les éca r t en t , p o u r conserver leur équ i l ib re . 
Us nagen t ind i f fé remment sur le dos ou su r le 
ven t re , à la surface ou au fond de l ' e a u ; ils 
avancent avec a u t a n t de rap id i té q u ' u n poisson 
ca rnass ie r , se r e t o u r n e n t avec la vivacité de 
l 'éc la i r , r e s t en t immobi le s vo lon ta i r emen t et 
l ong t emps à la m ê m e p lace . A cet effet, ils r a 
m è n e n t leurs pat tes de devant con t re l eur corps , 
se r e c o u r b e n t , de telle façon q u e leur a r r i è r e -
t r a in soit p r e s q u e ver t ica l , t and is que l 'avant-
t r a in et la tê te ga rden t la posit ion h o r i z o n t a l e ; 
ils peuven t res te r ainsi p rès d ' une h e u r e , i m m o 
bi les , e n d o r m i s m ê m e , la moi t ié de la tê te et 
u n e pet i te po r t ion d u dos étant seuls au -des sus 
de la surface de l 'eau. 

Us p longen t t rès-bien, m a i s ne res ten t pas 
long temps i m m e r g é s . Quand ils ne sont pas 
poursuivis , ils se m o n t r e n t environ toutes les 

m i n u t e s à la surface . S u r te r re , ils respi rent tou
tes les S ou 8 s e c o n d e s ; dans l 'eau, à des in ter 
valles de 15, 30, 45 , 75 , 90 , 92 , 100, lOi et 123 
secondes . Il se p o u r r a i t c e p e n d a n t que l 'animal 
poursu iv i puisse res te r t rois ou qua t re fois plus 
l ong t emps s u b m e r g é ; mais j ama i s un phoque 
n ' y d e m e u r e u n qua r t d ' h e u r e ou u n e d e m i -
h e u r e , c o m m e l 'ont di t les anc iens na tura l i s tes . 
Fab r i c iu s , qui a pa r fa i t ement d é c r i t l e s phoques 
des côtes du Groenland-, ne croit pas qu' i ls puis
sent res te r plus de 7 m i n u t e s et demie sous l 'eau. 
J 'a i fait de n o m b r e u s e s observat ions sur des 
p h o q u e s captifs ; j a m a i s ils n e sont res tés p lus 
de 5 m i n u t e s et d e m i e , et encore dormaien t - i l s . 

Les p h o q u e s d o r m e n t dans l 'eau, mais d 'or
d ina i re dans des eaux basses . De t emps en t e m p s , 
ils arr ivent à la surface les yeux fermés , en don 
nan t q u e l q u e s coups de pat tes ; ils resp i ren t , 
s 'enfoncent de n o u v e a u , p o u r r éappa ra î t r e d e 
m ê m e au b o u t de que lques ins tan ts . Ces m o u 
vements para issent inconsc ien t s . 

Us p e u v e n t éga l emen t d o r m i r à la surface d e 
l ' e a u , c o m m e l 'ont observé des Groënlandais . 
Ces peup les on t tout i n t é rê t à conna î t r e parfa i te
m e n t les h a b i t u d e s d 'un an ima l si i m p o r t a n t 
p o u r eux . Us ont donné des noms à c h a c u n e 
des posi t ions qu ' i l p r e n d , et j ugen t d 'après ces 
posi t ions s'ils p e u v e n t s 'en app roche r ou non . 
Q u a n d le p h o q u e se m o n t r e s i m p l e m e n t à la 
surface p o u r resp i re r , qu ' i l est sans inqu ié tude , 
il sort de l ' eau j u s q u ' a u x pa t tes de devan t ; il 
fait u n e profonde insp i ra t ion , ouvre l a r g e m e n t 
ses na r ines , pu i s s 'enfonce l e n t e m e n t , sans q u e 
l ' eau s'agite : c 'est un phoque dressé. I l est di t 
renversant q u a n d il p longe avec b ru i t . Quand il 
poursui t des poissons, il nage la tê te élevée a u -
dessus de l 'eau, r e g a r d e d ro i t devant lu i , sou
p i r e , agi te ses pat tes de devant et p longe avec 
un g rand b r u i t ; c 'est u n phoque bar bottant, ho 
chasseu r peu t faci lement alors le s u r p r e n d r e , 
t and i s que le p h o q u e dressé est u n p h o q u e re
gardant, écoutant, qu i n ' es t guère à chasser . 
Lorsque le p h o q u e m a n g e sous l 'eau, il c h a n g e 
à pe ine de p l a c e , il sort à pe ine de l 'eau le 
b o u t du museau , respire et ferme ses n a r i n e s . 
Dans d ' au t r e s m o m e n l s , il est courbé sur le dos, 
la tê te et les pat tes f léchies; dans celte pos tu re , 
il do r t ou se r e p o s e ; le chasseur p e u t alors l 'ap
p r o c h e r d'assez près p o u r le p r e n d r e avec les 
ma ins , Parfois il joue dans l 'eau c o m m e s'il élait 
soûl ; il m o n t r e à la surface tan tô t le dos et tantôt 
le ven t r e , nage sur le dos , se t o u r n e , se r e tou rne ; 
il se jette, d isent les Groën landa is , e t c'est alors 
qu ' i l est le p lus facile à s u r p r e n d r e . 
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Fig. 3C2. Le Phoque du Groenland. 

Les p h o q u e s res tent des j o u r s , des semaines 

ent ières dans la m e r ; ils p e u v e n t y vaque r à 

tou tes l eu r s fonct ions ; ils vont c e p e n d a n t à la 

côte pour se reposer , d o r m i r , se chauffer au so

leil . J ' a i déjà décr i t leur m a r c h e ; cependan t 

j ' e n dirai encore que lques mot s . Le p h o q u e , s'il 

se sert de ses pa t tes de devant , s ' appuie sur elles, 

et lance son corps en avan t ; il re l i re ensui te 

ses pal tes de devant , les app l ique con t re sa po i 

t r i ne , c o u r b e le dos , r a m è n e son t r a in de de r 

r i è re , s ' appuie dessus et se rejet te de nouveau 

en avant. Il s 'élance hor s de l 'eau su r la rive, 

d ' u n bond , en r a m e n a n t b r u s q u e m e n t ses pat tes 

de de r r i è r e écar tées . Sur la piste de quelques es

pèces, on t rouve u n e légère e m p r e i n t e des pat tes 

de devan t ; ce son t , de chaque côte du sillon creusé 

par le ven t re de l ' an imal , qua t r e peti ts t r ous 

disposés su r u n e l igne obl ique en dehors et en 

a r r i è re . Lorsqu ' i l s sont effrayés, tous les p h o q u e s 

c r a c h e n t con t inue l l emen t de l 'eau, pour r e n d r e , 

d i t -on, l eur c h e m i n plus gl issant . Leur m a r c h e 

est aussi rap ide qu 'e l le semble lourde . U n h o m m e 

à la course a de la pe ine à a l t e indre un p h o q u e . 

Celui-ci a l ' a r r i è r e - t r a i n aussi mobi le que le cou ; 

il p eu t se t ou rne r au point de r epose r en avant 

sur le dos, en a r r iè re sur le ven t r e , ou inverse

m e n t , et il est ainsi en é ta t de t o u r n e r la tête de 

tous les côlés . 

Un p h o q u e au repos est l ' image la plus parfai te 

de la paresse . L o r s q u e le soleil lu i t , il est c o u c h é 

é t endu et i m m o b i l e sur le r ivage. Il semble t r op 

paresseux pour exécu te r un seul m o u v e m e n t . 

C o m m e il s 'est couché , il d e m e u r e . II expose au 

soleil le dos, le ven t re , l ' un ou l ' au t re f lanc; les 

pat tes de devant sont r amassées , ou p e n d e n t des 

deux côtés du corps . Il ouvre et ferme les yeux , 

il c l igne, ou r ega rde dans le lointain ; de t e m p s 

à au t r e , il o u v r e les na r ine s et les o re i l l e s ; il n 'a 

d 'au t res m o u v e m e n t s q u e ceux de la resp i ra t ion . 

Il reste ainsi des h e u r e s en t iè res , insensible à 
t ou t , absorbé dans sa paresse . Il n ' a i m e pas 

à ê t re t roub lé dans ce t é ta t d e b é a t i t u d e ; il faut 

que le d a n g e r soit b ien p r o c h e , pour qu' i l se dé

cide à se mouvo i r . J ' a i cha toui l lé le nez à des 

p h o q u e s captifs avec un br in de pai l le , j e les ai 

t o u r m e n t é s de mi l le m a n i è r e s , sans pouvoir les 

faire c h a n g e r de pos i t ion . Ils é ta ien t t r è s -désa 

g r é a b l e m e n t t roub lés ; ils poussaient des g rogne 

m e n t s de mauva ise h u m e u r ; ils che rcha i en t à 

m o r d r e le br in de pai l le , mais res ta ien t c epen 

dant immobi l e s . Il en est a u t r e m e n t , q u a n d ils 

ont à s u p p o r t e r de t rop fortes et t rop f réquenles 

agacer ies : ils se réfugienl a lors dans l 'eau, où 

ils savent t rouver u n e sûre r e t r a i t e . 

Sur les falaises bien exposées , il s'élève 

souvent ent re les p h o q u e s de vives d i spu tes , pour 
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la possession de la me i l l eu re p lace . Le p lus fort 
précipi te en bas ses adversai res plus faibles, 
p o u r pouvoir se c o u c h e r et a t t end re à son aise. 

La voix des phoques est un a b o i e m e n t r a u q u e 
ou un h u r l e m e n t ; en colère , ils g r o g n e n t c o m m e 
les ch iens ; à l ' époque d u ru t , ils font e n t e n d r e 
une sorte de m u g i s s e m e n t . 

Leu r s sens para issent ê t re éga lemen t déve lop
pés. L e u r vue est excel lente ; leur ouïe fine, 
malgré la pet i te ouve r tu re de leur condu i t a u 
di t i f ; l eur odora t es t re la t ivement sub t i l , q u o i 
q u e leur nez serve p lus à la resp i ra t ion q u ' à 
l 'olfaction. Les nar ines et les oreil les peuvent 
ê t re fe rmées ; elles se m o n t r e n t t an tô t sous forme 
de t rous a r rond i s ou t r i a n g u l a i r e s , t an tô t sous 
forme de fentes é t ro i tes . Les na r ines s 'ouvrent 
à c h a q u e inspi ra t ion , e t se fe rment e n s u i t e , 
m ê m e à t e r r e , j u s q u ' a u p rocha in m o u v e m e n t 
resp i ra to i re . Les oreil les ne sont fe rmées q u e 
dans l 'eau e t res tent ainsi t an t que l ' an imal est 
submergé . L 'œi l est g rand et peu b o m b é ; l ' iris, 
qui est d 'un b r u n clair ou d ' un b r u n foncé, le 
r empl i t p resque e n t i è r e m e n t ; on voit r a r e m e n t 
la sc lé ro t ique . La pupi l le est pa r t i cu l i è re : elle 
n 'est ni r o n d e , ni a l longée, ma i s p ré sen te la 
forme d 'une étoi le à q u a t r e b r a n c h e s . Fabr i c ius , 
seul , a bien vu cet te d isposi t ion, qui semble avoir 
é chappé aux au t re s n a t u r a l i s t e s ; du m o i n s , ne 
l 'ai-je t rouvée m e n t i o n n é e nu l l e pa r t . P o u r la 
voir , il faut , il est vrai , se m e t t r e dans u n j o u r 
favorable, et r ega rde r l 'œil de p rè s . 

T o u t e émot ion fait verser aux p h o q u e s d 'a 
bondan te s l a rmes . 

Les anciens on t d é c r i t les p h o q u e s c o m m e des 
ê t res t r ès - in te l l igen t s , mais il est difficile de se 
p r o n o n c e r à ce sujet . Ils sont t r è s - p r u d e n t s , on 
ne p o u r r a i t en d o u t e r ; cependan t , dans d ' au 
t res m o m e n t s , ils se m o n t r e n t si s tup ides et si 
maladro i t s , qu 'on est à se d e m a n d e r s'ils on t 
r ée l l emen t u n e lueu r d ' in te l l igence . Ils sont t é 
méra i r e s dans les endroi t s d é s e r t s ; mais là où ils 
o n t appr is à conna î t r e l ' h o m m e , ils sont devenus 
e x t r ê m e m e n t méf iants . Les j e u n e s écou ten t e t 
suivent les aver t i ssements des vieux. 

Les p h o q u e s captifs ne t a r d e n t pas à s 'habi
tuer à la pe r sonne qui en p r e n d soin, et que l 
ques -uns dev iennen t t rès-pr ivés . Ils r é p o n d e n t 
à l eu r n o m , sor tent de leur bassin, p r ennen t 
des poissons de la ma in de leur ma î t r e , a u q u e l ils 
t é m o i g n e n t un g rand a t t a c h e m e n t . On a raconté 
q u e l 'on a pu h a b i t u e r des p h o q u e s à aller e t à 
venir l ib rement , à p ê c h e r p o u r l eu r m a î t r e , à 

' le défendre m ô m e en cas de d a n g e r . Sans vou-
" loir me t t r e ces réci ts en dou te , j e n e me por te 

pas garan t de leur véraci té . Ce qui est ce r ta in , 
c 'es t qu ' i l en est qu i se laissent t ouche r et ca
resser par l eu r gard ien ; qui donnen t la pa t t e , et 
s u p p o r t e n t m ê m e qu 'on leur enfonce le po ing 
dans la g u e u l e . 

Les p h o q u e s para i ssen t indifférents à t o u t ce 
qui n 'es t pas po i s son ; mais on se t r o m p e r a i t en 
voyant là un signe de d o u c e u r . Les phoques 
captifs sont tou jours i r r i tés cont re les c h i e n s ; ils 
soufflent et c h e r c h e n t à les effrayer en g r inçan t 
des dén is . Ce n ' e s t po in t là un indice de cou
rage , mais bien de peur , et quand ils le peuven t , 
ils se sous l ra ien t par la fuite à u n e telle r en 
con t r e . Les phoques d u J a r d i n zoologique de 
H a m b o u r g é ta ien t toujours excilés au plus h a u t 
po in t lorsque nos j eu n es ours se ba igna ien t dans 
leur bassin ; ils soufflaient, g ronda ien t , c laqua ien t 
des den t s , f rappaient l ' eau de leurs pâ l ies , mais 
j a m a i s ils n e t en t è ren t aucune a t t a q u e . 

On peu t les laisser nage r au mil ieu des oiseaux 
aqua t iques ; ils laissent t ranqui l les ceux qui ne 
leur font r ien ; ils v ivent en paix avec les oies, 
les canards e t au t r e s den t i ros t res , et se m o n t r e n t 
p lus hosti les vis-à-vis des o iseaux piscivores. 
Ainsi, un h é r o n voulu t enlever un poisson à un 
p h o q u e ; celui-ci , furieux, lui coupa la pa t te 
d 'un coup de d e n t s . 

Ils se m o n t r e n t t r ès - tendres p o u r leurs pe t i t s ; 
ils j o u e n t avec eux et, en cas de danger , les dé
fendent c o u r a g e u s e m e n t , m ê m e con t r e des en 
n e m i s bien plus forts q u ' e u x . 

L ' époque du r u t varie suivant les endroi ts où 
vivent les p h o q u e s . C'est en a u t o m n e , dans le 
n o r d ; d'avril à j u i n , dans le sud . Les vieux 
mâ le s sont à ce m o m e n t très excités ; ils se li-
vren t de violents comba t s , et ne songen t qu 'à 
l ' amour . Ils en oub l ien t m ê m e , d i t - on , leur t i m i 
dité i nnée . La ja lous ie les aveug le , et on les 
a t t i re sû remen t , à ce q u e l 'on r a c o n t e , en imi 
t an t leurs cris et l eurs g r o g n e m e n t s . 

« Me t rouvan t avec un c o m p a g n o n de chasse , 
r appor te Schi l l ing, j e r en co n t r a i sur une peti te 
île déser te dix ou douze phoques en r u t , g ron
dan t et hu r l an t . A no t r e ar r ivée , ces a n i m a u x , 
con t re leur h a b i t u d e , n ' a l l è ren t q u e l en t emen t à 
l 'eau ; j e croyais voir une au t r e espèce. Nous 
réso lûmes de les a t t end re , e t n o u s c reusâmes , 
p o u r n o u s y cacher , un t rou dans le sable . Notre 
canot ne s 'était pas é loigné de c i n q u a n t e pas , 
q u e les p h o q u e s a p p a r u r e n t dans l 'eau à une 
cour t e d is tance , é cou l an t avec cur ios i té e t un 
cer ta in plaisir les cris imital ifs q u e nous pous
s ions. Ils se dressaient ayan t la moi t ié du corps 
hor s de l 'eau, et ils a p p r o c h è r e n t ainsi de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r ive. Aux cr is des ma ie s , que nous i m i t â m e s , les 

femelles a r r ivè ren t les p remiè res à lerre , et , 

quo iqu 'e l l es dussen t apercevoir nos tôles, se d i 

r igèrent vers n o u s , at t i rées pa r no t r e appel . Nous 

chois îmes c h a c u n u n e pro ie , nous la visâmes et 

fîmes feu en m ô m e t e m p s . A peine la fumée fut-

clle d iss ipée , q u e nous voyions nos v ic t imes im

mobi les . Mais tous lcs au t res p h o q u e s , qui avaient 

é g a l e m e n t a l t e r r é , se c o m p o r t è r e n t c o m m e s'ils 

avaient é té a t te in t s . Si nous avions été p lus 

calmes et m i e u x préparés , nous eussions p u faire 

sur eux u n e deux ième décha rge . Ce ne fut que 

lorsque nous n o u s levâmes qu ' i l s se m i r e n t en 

m o u v e m e n t . 

« Hu i t mois environ après l ' accoup lement , en 

ma i , j u in ou ju i l le t , la femelle m e t bas dans une 

île dése r t e , su r u n e p lage sab lonneuse , dans u n e 

caverne , ou b ien m ô m e su r u n r o c h e r ou u n 

glaçon ; c h a q u e por t ée est d ' un , au plus de deux 

pet i ts . Ceux-ci na issent par fa i tement développés ; 

ils sont couver t s d ' u n e toison épaisse, mol le , 

b l a n c h e , qu i les e m p ê c h e de nage r et s u r t o u t de 

p longer ; ils n e t a r d e n t pas à la p e r d r e , p o u r 

p r end re un poil ro ide et c o u c h é . J u s q u ' à ce 

m o m e n t , les femelles res ten t à terre avec eux . 

Elles ne les a l la i tent q u e peu de t e m p s , su r la 

plage ou m ê m e dans les eaux basses. Si u n dan 

ger les m e n a c e , elles les cachen t , e t les e m p o r 

tent dans u n l ieu sûr , en les tenant en t re leurs 

pa t tes de devan t . Les peti ts croissent très r a p i 

d e m e n t ; à un an , ils ont déjà plus de la moi t ié 

de leur tai l le définitive. » 

Yoilà ce q u e nous r a p p o r t e n t les na tura l i s tes 

qui ont p u observer les p h o q u e s en l iber té . J 'a i 

t enu à r e p r o d u i r e leurs réc i t s , que j e complé

terai e t q u e j e rectifierai sur que lques poin ts , d 'a

près les observat ions q u e j ' a i faites m o i - m ê m e 

sur un j e u n e phoque vivant dans le J a r d i n zoolo

gique de H a m b o u r g . 

Dans u n e visite que j e faisais à u n m a r c h a n d 

d ' an imaux de H a m b o u r g , j e vis un p h o q u e fe

mel le , dont le vo lume ind iqua i t la p rocha ine 

mise bas . Quoique l ' an imal fût estropié par deux 

blessures qu'i l avait r eçues lo r squ 'on le pri t , et 

qu ' i l n ' eû t a u c u n at t ra i t p o u r les spec ta teurs , j e 

l 'achetai n é a n m o i n s , dans l 'espoir de pouvoir 

l'aire sur lui que lques observat ions in téressantes . 

J e savais que des femelles de phoques pleines 

avaient mis bas déjà plus ieurs fois en captivité ; 

niais toujours les peti ts é ta ient mor t s p e u après 

leur na issance . Nous devions être plus h e u r e u x , 

par cela seul , peut-ôLrc, que nous ass ignâmes 

c o m m e d e m e u r e à l ' an imal un pet i t é tang du 

j a rd in . 

Le pet i t naqui t le 30 j u i n , de bon ma t in , avan t 

l 'arr ivée des g a r d i e n s ; c e u x - c i , en en t ran t dans 

le j a rd in , vi rent le j e u n e dans l 'eau, j o u a n t avec 

sa m è r e . Su r le bord , nous t r o u v â m e s du sang, 

le p lacen ta et u n e g rande quan t i t é de poils mous , 

soyeux, cour t s et ondu lé s , p rovenan t du nouveau-

n é . Ils é ta ient tous s u r un pe t i t espace e t para is

saient ê t re déjà t o m b é s dans le sein de la m è r e . 

Le pet i t n 'avait p lus t race d e ce pelage l a ineux . 

Sa cou leu r étai t t o u t à fait celle de sa m è r e , la 

te in te s eu l emen t en était p lu s fraîche et p lus 

vive. Ses yeux é ta ient ouver t s , l imp ides , à e x 

press ion joyeuse . Ses m o u v e m e n t s r e s sembla ien t 

tou t à fait à ceux de ses p a r e n t s ; il é ta i t aussi 

agile dans l ' eau , aussi ma lad ro i t à te r re . Il pa ra i s 

sai t dans les p r e m i è r e s h e u r e s de sa vie avoir 

a cq u i s t ou t e s les qual i tés de son espèce . I l na 

geai t su r le dos c o m m e sur le v e n t r e , p longea i t , 

p r ena i t les pos tures les p lus d iverses . Il é ta i t né 

par fa i t ement déve loppé e t assez g rand ; le j o u r 

de sa na issance , il pesai t 8,525 g r a m m e s , e t avait 

88 cent , de long . 

Le spectacle de ces deux a n i m a u x é la i t des 

p lus a t t r a y a n t s . La m è r e sembla i t e n c h a n t é e de 

son pet i t ; dès les p r e m i e r s j o u r s , el le j o u a i t avec 

lui dans l 'eau et à t e r re . T o u s deux glissaient 

su r le sol, et la m è r e appela i t son nour r i s son par 

u n léger g r o g n e m e n t , ou le caressai t d o u c e m e n t 

avec ses pa t t e s de devant . Elle lui t é m o i g n a i t la 

plus g r a n d e t end re s se , e t e e l u i - c i répondai t à ses 

caresses . L e u r a t t a c h e m e n t m u t u e l se mon t r a i t 

dans tous leurs j eux . De t e m p s à au t re , les deux 

tê tes sor ta ient de l ' eau , l 'une près de l ' au t r e , les 

d e u x m u s e a u x se t o u c h a n t c o m m e p o u r s ' em

brasser . La m è r e faisait n a g e r son pet i t devant 

elle, le suivait , le con t ra igna i t à change r de d i 

rec t ion p a r q u e l q u e s légers coups . Ce n ' es t q u ' à 

t e r r e qu 'e l le le p récéda i t . 

Le soir , le pet i t teta v i g o u r e u s e m e n t sa m è r e . 

Celle-ci l 'avait appelé pa r des g r o g n e m e n t s , et 

s 'était couchée su r le côté p o u r r end re l 'a l lai te

m e n t p lus facile. Plus t a rd , le j eune p h o q u e vint 

h u i t ou dix fois par j o u r d e m a n d e r d u lait à sa 

n o u r r i c e . J ama i s elle n e l 'allaita dans l ' e au ; du 

mo ins , nous ne nous en s o m m e s po in t a p e r ç u s . 

Le nouveau-né grand i t r a p i d e m e n t , sa taille 

croissait à vue d'œil ; ses m o u v e m e n t s devena ien t 

de j o u r en j o u r plus l ibres et p lus ha rd i s ; son in

tel l igence se développai t . A hu i t j o u r s , il p r e -

naiLà te r re toutes les posi t ions des p h o q u e s , leur 

c o u c h e r paresseux sur le flanc ou sur le d o s ; il 

levait en l 'air les pat tes de de r r i è re et joua i t avec 

elles. A t rois s emaines , il é ta i t déjà u n véri table 

p h o q u e . Le gard ien lui inspirai t de la c ra in te . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce n e fut q u ' à six sema ines q u e n o u s p û m e s le 

pe se r p o u r la seconde fois. IL avai t à ce m o m e n t 

doublé de po ids ; j u s q u ' a l o r s , il n 'avai t é té qu 'a l 

laité par sa m é r e , et n 'avai t p r i s a u c u n e au t re 

n o u r r i t u r e . 

' M a l h e u r e u s e m e n t , ce c h a r m a n t an imal m o u r u t 

à hu i t semaines : sa m è r e avai t pe rdu p e u à peu 

son lait, et il ne nous avait pas été possible de le 

r e m p l a c e r pa r u n e n o u r r i t u r e convenab le . Il 

m a n g e a bien les poissons q u ' o n lui j e ta ; mais le 

r é g i m e pa ru t lui ê t re nu is ib le : il ma ig r i t , et , u n 

ma t in , n o u s le t r o u v â m e s m o r t à sa place de 

repos favorite. 

Il est possible que les j e u n e s p h o q u e s , au l ieu 

de poissons , ne m a n g e n t que des crabes et d ' a u 

tres a n i m a u x infér ieurs , don t les v ieux sont assez 

friands ; n é a n m o i n s ceux-ci p ré fè ren t de b e a u 

coup les poissons , e t n o t a m m e n t les m e r l u c h e s , 

les ba r s , les ha rengs , et s u r t o u t les s a u m o n s ; ils 

refusent obs t i némen t , pa r con t r e , la cha i r des 

o iseaux e t des peti ts m a m m i f è r e s , du moins en 

capt ivi té . J e n 'a i vu q u ' u n p h o q u e q u ' o n avait pu 

h a b i t u e r à m a n g e r de la viande de cheval . 

C h a s s e . — Le p h o q u e est p o u r p lus i eu r s p e u 

p lades du Nord l ' an imal le plus u t i l e . C'est lui 

qui p e r m e t au Groënlandais de vivre, car il lui 

fourni t t ou tes les par t ies de son corps . Les E u 

ropéens es t iment aussi sa bel le f o u r r u r e lisse, 

i m p e r m é a b l e , et ut i l isent son hu i l e et m ê m e sa 

cha i r . Aussi le p h o q u e est-il chassé pa r t o u t e la 

t e r r e . Mais cette chasse se fait de la m a n i è r e la 

p lus b a r b a r e : elle est p lu tô t u n e gue r re d ' ex te r 

mina t i on , u n e ignoble b o u c h e r i e , c o m m e j e l 'ai 

déjà dit, et les peup lades les p lus sauvages s'y 

m o n t r e n t enco re p lus h u m a i n e s q u e les E u r o 

péens civilisés. 

I l est r a r e q u e l 'on se serve des a r m e s à feu 

pour t u e r i e s p h o q u e s ; on use con t re eux d ' au t res 

m o y e n s . D 'un au t r e côté , chasser ces animaux-

dans l 'eau réuss i t peu , car le p h o q u e m o r t coule 

à fond c o m m e un p l o m b ; il vaut donc m i e u x 

les ' su rprendre à t e r r e , à leurs endro i t s favoris. 

Su r la côte or ienta le de l 'île de Rügen , en mer , 

à p lus ieurs cen ta ines de pas de la poin te la p lus 

avancée de la t e r r e , se t r ouven t , d ' après Sch i l 

l ing, p lus ieurs blocs de g ran i t , qui su rpassen t de 

que lques m è t r e s le n iveau des eaux. Une t roupe 

de q u a r a n t e à c i nquan t e phoques se t i en t sur 

ces r éc i f s ; ma i s ces a n i m a u x sont t r o p p ruden t s 

p o u r laisser a r r iver un canot . 

H Un de mes amis , r a con t e ce na tu ra l i s t e , vou

lan t me d o n n e r l 'occasion d 'observer les p h o q u e s 

de près et en m ê m e t e m p s d 'en tue r , fit a t t a 

cher u n tonneau sur ce récif, de m a n i è r e q u ' u n 

h o m m e pû t s'y m e t t r e . Au b o u t de hu i t j o u r s , 

on savait q u e les phoques n ' é ta ien t plus inquie t s 

de la p résence du t onneau , et r evena ien t sur le 

récif c o m m e aupa ravan t . Munis de vivres pour 

' u n e h u i t a i n e , nous fîmes voile vers ce t te côte 

déser te et y bâ t îmes u n e cabane . Un de nous étai t 

I c o n t i n u e l l e m e n t dans le t o n n e a u , les au t r e s se 

t ena ien t en face, sur le r ivage, e t le canot res ta i t 

tou jours au loin. 

« Cet affût é ta i t t r ès -a t t rayan t , et t rès-par t icu

lier. On se senta i t c o m p l è t e m e n t isolé dans le 

pet i t espace qu'offrait le t onneau , et l 'on e n t e n 

dait avec un sen t imen t désagréab le les flots de 

la m e r m u g i r a u t o u r de soi. Il m e fallut q u e l q u e 

t e m p s p o u r m e r a s su re r . 

« Mais b ientô t un spectacle tout nouveau s'of

frit à mes yeux . A q u a t r e cents pas envi ron se 

m o n t r a u n e tê te de p h o q u e , pu is u n e a u t r e ; de 

m i n u t e en m i n u t e , l eu r n o m b r e c ro issa i t ; tous 

se d i r igè ren t vers m o n récif. J e cra ignais d 'a

bord qu ' en a p p r o c h a n t , ils ne fussent effrayés par 

m a tête qui sor ta i t du tonneau , e t que nous n ' eus 

sions travail lé en pure per te . Ma c ra in te ne fil 

q u ' a u g m e n t e r lorsque j e les vis se dresser verti

ca l emen t devant le r o c h e r , t e n d r e le cou, e t re

ga rde r avec a t t en t ion le récif, le t onneau et mo i . 

Mais b ieu lô l ils se p ressè ren t les uns c o n t r e les 

au t res , se mord i r en t et s 'efforcèrent d ' a r r iver en 

tou te hâ te sur le récif. Le dro i t du p lus fort p a 

raî t ê t re r e c o n n u chez e u x ; les p lus grands m o r 

da ien t et poussa ien t les p lus pe t i t s qu i é ta ient 

arr ivés avant eux s u r la r oche , p o u r p r en d re pos

session de la place qu ' i l s occupa ien t . E n p o u s 

sant des cris affreux, ils finirent par se loger t ous 

sur le plus g r a n d bloc de g ran i t . De nouveaux 

ar r ivants sor ta ien t con t i nue l l emen t de l ' e a u ; les 

p remie r s les repoussa ien t , et ils é ta ient obl igés 

d ' aborder le récif de côté . Que lques -uns v in ren t 

se c o u c h e r tout près de m o n t o n n e a u . 

« Ma position était fort s ingul iè re . J ' é t a i s 

obligé de r e s t e r t r anqu i l l e , i m m o b i l e c o m m e 

u n e s ta tue , si j e ne voulais t r a h i r m a p résence . 

Ce spectac le étai t si nouveau p o u r moi et si 

grandiose , q u e je n 'é tais pas à m ô m e de viser. 

Le bru i t des flots agités, les cris d i sco rdan t s 

des p h o q u e s m 'assourd issa ien t ; leurs m o u v e 

m e n t s inquie ts , leurs pos tures des p lus ex t raor 

dinai res m e rempl i s sa ien t d ' é t o n n e m e n t . J ' é ta is 

c o m m e frappé par un e n c h a n t e m e n t ; un sen

t iment s ingu l ie r n e m e laissait pas p r e n d r e de 

réso lu t ion , et de p lus , j e tenais t rop à pouvoi r 

observer ainsi ces a n i m a u x dans l e u r é ta t do 

n a t u r e , p o u r m e pr iver de ce spectacle par 

' t rop de préc ip i ta t ion . Ce ne fut q u ' a p r è s en 
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avoir joui long temps qu' i l m e vint à l ' idée q u e 

m o n ami , qui de la rive opposée devait avec sa 

lunet te apercevoi r les p h o q u e s , pouvai t donne r 

un signal d ' a l a rme , et effrayer tou te la b a n d e , 

en c royant qu ' i l m 'é ta i t arr ivé m a l h e u r . J e m e 

décidai à m e t t r e fin à la s i tua t ion . Les an imaux 

qui m ' e n t o u r a i e n t é ta ient devenus p lus c a l m e s ; 

ils ne faisaient plus que h u r l e r ; que lques -uns 

seu lement lu t t a ien t encore en t re eux . J e ne puis 

dire si s 'était pa r pas se - t emps ou par in imi t ié . 

Je choisis a lors un des plus grands phoques , 

qui se t rouvai t devant moi é t endu sur un g rand 

bloc de g r an i t ; ma bal le le frappa à la tSte, il 

resta sur le coup sans pouvoir sau te r à l ' eau. 

Ma seconde bal le a t te igni t son voisin, qu i n ' eu t 

que que lques convuls ions . 

« Ce ne fut qu 'à la seconde décha rge q u e les 

au t res p h o q u e s se m i r e n t à se mouvoi r ; ils se 

préc ip i tè rent r a p i d e m e n t dans l 'eau. La p r e 

miè re dé tonat ion sembla i t n 'avoir eu p o u r r é 

sultat que de les é tonne r . P e n d a n t que le canot 

C n E i m . 

approcha i t , j ' e u s tout le t emps d 'observer l eur 

fuite. Ils n e se sauvèren t q u ' à q u e l q u e s c e n 

ta ines de pas s e u l e m e n t ; ils se m o n t r è r e n t p lu 

sieurs fois à la surface de 1,'eau, et s ' a p p r o c h è 

ren t du récif, c o m m e p o u r y a t t e r r i r de n o u v e a u ; 

mais l 'arr ivée du cano t les effraya, et ils g a g n è 

r e n t le l a rge . Mon ami m e r e m p l a ç a d a n s le 

t onneau , et j e r en t r a i dans no t r e cache t t e avec 

m a pro ie . Deux h e u r e s se passè ren t , avan t que 

les phoques apparussen t de nouveau ; à ce m o 

m e n t , j e p u s , avec m a lune t t e , les voir réun is 

en assez grand n o m b r e sur le r o c h e r . P e u après , 

deux coups de feu se firent e n t e n d r e l 'un après 

l ' au t re ; nous r e t o u r n â m e s au récif, et v îmes 

u n des plus grands p h o q u e s é t endu m o r t sur 

u n r o c h e r ; un a u t r e éga lemen t a t te int avait 

encore pu se sauver dans l 'eau ; nous t rouvâmes 

le lendemain son cadavre sur la plage où les 

flots l 'avaient re je té . » 

Souvent , d 'après Sch i l l ing , on p e u t tuer des 

phoques du b a t e a u , lo rsqu 'avec u n e légère e m -
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barcal ion el pa r un vent fa ib le , on a p p r o c h e 
sans b r u i t des r o c h e r s où ils d o r m e n t . Par les 
fortes gelées, la chasse su r la neige est q u e l 
quefois d 'un bon r appo r t , mais elle est toujours 
dange reuse . Quand les cou ran t s de la m e r Bal 
t ique sont gelés, les phoques se font des t r o u s 
dans la g lace , pour y r e sp i re r et sor t i r de l ' eau. 
Chaque p h o q u e a aussi un ou p lus ieurs t rous 
pour son usage par t icu l ie r . On s ' approche de ces 
ouver tu res , avec des chaussu res d e feu t re , p o u r 
étouffer le b ru i t des pas e t l 'on a t tend q u ' u n p h o 
que, v ienne se m o n t r e r p o u r le t u e r ; s eu lemen t 
il faut avoir égard à la d i rec t ion du vent e t à 
l 'é tat de la t e m p é r a t u r e qui rend toujours l 'en
treprise d a n g e r e u s e . 

Sur la côte suédoise de la Bal t ique , on chasse 
les p h o q u e s d 'une façon plus r é g u l i è r e ; ordi 
n a i r e m e n t on les h a r p o n n e ; plus r a r e m e n t on 
les t i re à la ca rab ine . Dans ce dern ie r cas on 
a tou jours deux a rmes à sa disposi t ion, l 'une d e 
peti t ca l ibre , l ' au t re de fort ca l ibre e t de longue 
po r t ée . P lus ieurs chasseurs suédois dressent des 
ch iens , qui p r e n n e n t la piste des p h o q u e s et 
les a r r ê t en t j u s q u ' à l 'arr ivée d e l eu r s maî t res . 

A u x îles Fé roé , on chasse les p h o q u e s p e n 
dant qu ' i l s sont à t e r r e avec leurs pet i t s . On 
n o m m e l ' endro i t où les femelles m e t t e n t bas, le 
later; l ' époque de la chasse s 'appelle {'époque 
du later. Graba décr i t u n e de ces chasses . ((Lors
q u e n o u s a r r ivâmes dans la grot te , nous fûmes 
en tou rés d 'une quan t i t é i n n o m b r a b l e de p h o 
ques , qui nous r ega rda i en t c u r i e u s e m e n t . Nous 
ne fîmes pas feu, p o u r n e pas réveil ler ceux 
qui d o r m a i e n t sur les falaises. Nous débarquâ
mes , e t nous a p p r o c h â m e s d ' un tas de phoques 
te l l ement ser rés les u n s con t re les au t res , que 
nous n e pouvions d i s t inguer la tôte et la q u e u e 
de chaque an imal . A la p r e m i è r e décha rge , 
tous se p r éc ip i t è r en t dans la m e r . Nous nous 
r e m b a r q u â m e s , et péné t r âmes l e n t e m e n t dans 
la g ro t t e . Les p h o q u e s , au n o m b r e de c i n q u a n t e 
envi ron , nous suivaient c o m m e s'ils avaient été 
cu r i eux de savoir ce qu i allait a r r iver . T a n t ô t 
ils p longea ien t , t an tô t ils se m o n t r a i e n t à la 
su r face ; un d ' eux s ' approcha i t - i l du canot et le 
me t t a i l -on en j o u e , il se hâ ta i t de d i spara î t re 
sous l 'eau, avec g rand bru i t . Dès q u ' u n coup 
de feu é ta i t t i r é , tous d ispara issa ient , mais p o u r 
repara î t re u n instant ap rès . 

« L o r s q u e le phoque a r e ç u u n e balle dans 
la tôte, il res te quelquefois à la surface, mais 
d 'ord ina i re il s 'enfonce dans l 'eau et, il est pe rdu . 
J ama i s il n 'est t u é roide ; des coups de bâ ton su r 
la tête ne font q u e l ' é tourd i r . Il sé défend e n 

core l ong t emps avec ses dénis , m ê m e quand on 
lui a coupé la g o r g e . En généra l , on n e tue que 
les p h o q u e s vieux e t ceux qu i ont un ou deux ans . 

« D 'après d ' anc iennes observa t ions , on ne doit 
pas dé t ru i r e plus de la moi t ié des a n i m a u x qui 
se t r ouven t su r le later, el s u r t o u t il ne faut pas 
tue r tous les vieux mâles . Y a- t - i l t rois mâles , 
on p e u t tuer le p lus vieux e t le p lus j e u n e , et 
m é n a g e r celui d 'âge m o y e n . Quan t aux femelles 
(apner, c o m m e on les appel le) , on tue les plus 
grasses , et on épa rgne les nouveau-nés e t leurs 
m è r e s . Dans les la ters où l 'on est obligé de péné
t re r avec une l an te rne , la vue de la l umiè re a r 
tificielle éb loui t les p h o q u e s ; dans ceux dont 
l ' ouver tu re laisse p é n é t r e r le j o u r , les phoques 
voient m i e u x q u e les h o m m e s , et à l 'arr ivée du 
canot , on en lend de forls m u r m u r e s . Le p lus 
g rand des p h o q u e s , que l 'on n o m m e latu-verjar, 
c 'es t -à-di re défenseur d u l a le r , se lève, veut em
pêcher les gens de s 'avancer , et fond su r eux la 
b o u c h e ouver t e . C o m m e le p h o q u e est sur un 
e n d r o i t plus élevé, le p r e m i e r h o m m e qui d é 
b a r q u e est toujours surpr is et ne p e u t pas d 'o r 
dinai re f rapper l ' an ima l , à moins qu ' i l ne r ecu le 
ou que le p h o q u e ne lui p résen te le dos ou le 
flanc. Il faut d o n c que le p r e m i e r d é b a r q u é lève, 
sa m a s s u e , lors m ê m e que le p h o q u e au ra i t les 
pa t les d e devant su r les "épaules, ca r pendan t ce 
t e m p s , le lalu-verjar n e fait pas a t t en t ion a u 
second h o m m e , qui le frappe pa r de r r i è r e . Si le 
p h o q u e peut p r e n d r e la massue en t r e ses dents , 
il est impossible de la lui a r r a c h e r . Si l e l a t u -
verjar é c h a p p e ma lg ré ses b lessures , il qu i t t e le 
la ler , et se r end dans u n e a u t r e grol te ; telle est 
la cause p o u r laquelle tant de laters sont a b a n 
donnés . Des gens v igoureux et c o u r a g e u x d i 
sent qu ' i ls a i m e n t au tan t c o m b a t t r e u n t au 
reau fur ieux q u ' u n latu-verjar , su r tou t si le se
cond h o m m e n ' a r r ive r ap idemen t à l eur secours . 

i( Les phoques de moyenne taille para issent 
ê t re les r ivaux du l a tu -ve r j a r ; q u a n d ils on t pu 
échapper , ils r ev iennen t dans le later , avec des 
femelles é t r angè res . A l 'arr ivée du canot , la 
m è r e je t te dans l 'eau son pe t i t , s'il est assez 
grand , et c h e r c h e à l ' en t ra îne r dans sa fuite. Si
non , elle res te avec lu i , ou ne t a r d e pas à le r e 
j o i n d r e si elle a élé forcée de le qu i t t e r au p r e 
m i e r m o m e n t . On peut t â le r le peti t p o u r voir s'il 
est gras , sans qu 'e l l e s 'éloigne. » 

La viande du phoque ne p la i ra i t guè re à no t re 
pa la i s ; mais les Suédo i s , déjà, la t rouvent très-
b o n n e , e t p o u r tous les peuples du Nord , elle est 
indispensable . Les Groënlandais para issent de 
tou tes ces peuplades celles qui chassent h; 
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Fig 3GI. Ilarpaa d'os des habitants de la Terre de Feu (dcml-nat.). 

mieux les phoques , et qui savent les employer au 

plus grand n o m b r e d 'usages . Ils poursuivent 

leur proie souvent à p lus ieurs milles au l a rge . 

« Les Gro6nlandais , dit Fabr ic ius , sont passés 

maî t res dans la man iè re de se servir de l 'aviron, 

sans faire le m o i n d r e b ru i t . Quand un p h o q u e 

sort d s l 'eau, on fait a t tent ion à la m a n i è r e don t 

il se c o m p o r t e , p o u r savoir c o m m e n t l ' a t t aquer . 

Est-il r a s su ré , on s'efforce de l ' approcher le 

plus possible , pour ne pas le m a n q u e r . On n 'a 

qu 'à se ga rde r de faire du b ru i t , qu i t roub le ra i t 

le repos d u p h o q u e . A cet effet, il faut une 

g r a n d e dextér i té et b e a u c o u p d 'expér ience 

p o u r d o n n e r au canot , à l 'aide de l ' aviron e t des 

m o u v e m e n t s d u corps , l ' impuls ion nécessa i re . 

B e a u c o u p sont assez adroi ts p o u r arr iver t ou t à 
côté d u p h o q u e , sans que celui-ci s'en aperço ive . 

« Le p h o q u e est-il p r u d e n t , la chose est plus 

difficile ; on n e perd cependan t pas tou t espoi r ; 

on fait a t ten t ion au m o m e n t où il p longe , et 

l'on pousse alors de l 'avant . Quand il a la tète 

ho r s de 1 eau , on res te t r anqui l l e , on se courbe , 

on se c o u c h e sur le cano t , p o u r r e s semble r à 

q u e l q u e objet m o r t , e t flottant sur l 'eau. 

« Si le p h o q u e ba rbo t l e , et si , au mi l ieu de ses 

j e u x , il aperço i t le chasseur , ce lui -c i siffle p o u r 

le rassurer . Si, n é a n m o i n s , l 'animal p longe, on 

gouverne dans la di rect ion qu ' i l a pr ise et on 

l 'a t tend au m o m e n t où il r epa ra î t r a à la surface. 

11 serai t t rop long de décr i re tou tes les c i r cons 

tances qui peuven t se r encon t r e r . 

« Lor squ 'on est arr ivé à por tée d u p h o q u e , 

on lui lance un ha rpon à c roche ts , auque l est 

a t tachée une bouée ( l ) . O n voit de su i te si le p h o 

que a été a t te in t , ou non . Dans le p r e m i e r cas , il 

n 'y a pas de t e m p s à pe rd re : dès que le p h o q u e 

est blessé, le chasseur doi t j e te r la bouée hors 

du canot , sans quo i , quand la corde aura i t été 

dévidée , le p h o q u e t i rera i t avec violence sur 

l ' embarca t ion , et la ferait fac i lement chavirer . 

C'est là une des causes f réquentes de la m o r t de 

beaucoup de Groënlandais : le p h o q u e en t ra îne 

l ' h o m m e avec lu i , et s'il n'y a dans le voisinage 

a u c u n a u t r e chasseur qui puisse venir à son se

cou r s , il est p e r d u . Mais s'il pa rv i en t à se dô-

\ gager de la bouée , le plus g r a n d danger est 

(l)Les habitants de la Terre de Feu, qui se livrent aussi A 
lâchasse du phoque, se servent do harpons d'os [fiy. 

passé. Il se r encon t r e n é a n m o i n s parfois un 

p h o q u e courageux , qui a t t aque le mince canol 

fait de peaux , le pe rce , et le chasseur est m e n a c é 

d e se noyer . Aussi p e u t on b ien t axer cet te 

chasse de pér i l l euse . Le p h o q u e entra îne- t il la 

b o u é e , il lui est difficile de la faire d i spara î t re 

sous l ' e a u , et elle est tou jours u n moyen de 

faire r econna î t r e la d i rec t ion q u e l ' an imal 

p rend ; on p e u t donc le suivre et l 'achever . 

Du re s t e , l e p h o q u e est b ien tô t épuisé soit par les 

blessures qu'il a r eçues , soit par la lourde bouée 

qu'il t ra îne après lui . Quand on l'a sous la main , 

un violent coup de po ing sur le nez l ' é tourdi t , 

ap rès quoi on le perce à coups de cou teau , e t on 

l 'affourchc p o u r le t r a î n e r a la côte . Si le phoque, 

est petiL, on le m e t à l ' a r r iè re du cano l , après lui 

avoir a t taché u n e pet i te bouée , afin qu ' i l flotte, 

au cas où il t end ra i t à t o m b e r a u fond. Est- i l 

g r and , on le Iraînc aux côtés du c a n o t ; on lui 

a l l a c h e u n e g r a n d e b o u é e , afin de pouvoir l 'aban

donne r sans dange r , si u n e au t re proie se m o n 

trai t . En p r e n d - o n p lus ieurs , on les r é u n i t a u 

p r emie r . Un h e u r e u x chasseur peut ainsi r a p 

po r t e r à la fois qua t r e ou c inq phoques , n 

Oulre l ' h o m m e , le p h o q u e a encore un e n n e 

m i b ien d a n g e r e u x dans Yorque ou épau la r , q u e 

les Groënlandais et les N o r m a n d s appe l l en t le 

maître des phoques. On voit souvent les phoques 

fuir en g r a n d n o m b r e devant ce cé tacé , che r 

chan t à gagner d ' é t ro i t s b ras de m e r ; ils couren t 

m ê m e à t e r re en cas de d a n g e r . L ' é p a u l a r l eu r 

inspire p lus de t e r r e u r q u e l ' h o m m e ; car on a 

vu des phoques poursuiv is p a r leur t e r r ib le 

e n n e m i ar r iver su r des chasseurs . Les Groën

landais dé tes ten t n a t u r e l l e m e n t l ' o rque , parce 

qu' i l éloigne les p h o q u e s . L 'ours b lanc fait aussi 

la chasse aux p h o q u e s , et sait pa r fa i t ement s'en 

r e n d r e m a î t r e . Enfin, les g r a n d s poissons car

nassiers peuven t aussi devenir d a n g e r e u x p o u r 

les j e u n e s p h o q u e s . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — Les peup lades du 

Nord uti l isent le phoque tout en t ie r , e t non- seu 

l e m e n t son hui le et sa peau, c o m m e nous , ou sa 

v iande, c o m m e les Suédois et les Norwégiens , 

mais encore ses boyaux , qu ' i l s m a n g e n t ou don t 

ils font des vi tres, des habi t s et des r i deaux , 

après les avoir so igneusemen t ne t toyés et lissés. 

Un pardessus de cel le subs l ance , le capisad ou 
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four rure d ' in tes t in , est t r è s -es t imé des Groèn lan-

dais , ca r il est i m p e r m é a b l e . Le sang de l 'ani

m a l , mêlé à de l 'eau de m e r , sert à faire de la 

soupe ; d ' au t res fois, on le laisse geler , et il 

passe alors p o u r une fr iandise; ou bien encore , 

ap rès l 'avoir cu i t , on en confect ionne des g â -

teaux r o n d s , q u e l 'on fait s éche r au soleil , et q u e 

l'on g a r d e p o u r les m a n g e r en t e m p s de d ise t te . 

Les côtes se rven t p o u r é t endre les peaux , ou 

sont conver t ies en c lous ; les omopla tes devien

n e n t des boches , et les tendons , des cordes d ' a rc . 

La v iande , l 'hui le et la peau des phoques sont 

aussi p o u r les Groënlandais le p lus clair du p r o 

fit de leur chasse . 

L E S S T E M M A T O P E S — S TE MM A TOP US, 

Die Mâtzenrobbe. 

CnrnrtîTrH. — L e s s t e m m a t o p e s sont r e m a r 

quab les p a r l 'o rgane que po r t e le maie au -des 

sus du nez , o r g a n e qui consiste en u n e grosse 

a m p o u l e en forme de - crôte ou de casque , et 

dont le déve loppement est surtouL cons idé 

rable p e n d a n t l ' é p o q u e des a m o u r s . Leu r s m e m 

branes in terd ig i ta les s ' é t enden t au delà ries 

ongles , sous forme de lobes a r rond i s . 

L E S T E M M A T O P E A C A S Q U E 

CR1STATIIS. 

STEMMATOPUS 

Die Klappmùtze ou Mûlzenrobhe, The Crested Seal. 

C a r a c t è r e s . — C'est avec ra ison q u ' o n a s é 
paré ce p h o q u e des espèces p r é c é d e n t e s , car 
l 'un de ses carac tères en fait l ' ô t r e l e p l u s s ingu
lier de la famille. Le mâ le p e u t à volonté gonfler 
la peau de sa tôte , de man iè re à en former une 
vessie sa i l lante , m a r q u é e d 'un sillon m é d i a n . 
Quand ce t t e vessie est ple ine d 'air , elle forme 
depuis le b o u t d u m u s e a u j u s q u ' a u delà des 
y e u x u n sac de 33 cent , de long et de 23 cen t , 
de h a u t , qui recouvre en avant les na r ines et 
s 'étend su r la pa r t i e an t é r i eu re de la tôte c o m m e 
un c a s q u e . Lo r sque ce t te vessie est vide, on ne 
voit à sa place q u ' u n si l lon, qui p a r t a g e le nez 
en deux par t i e s . 

Le s t e m m a t o p e à casque est long de 2 m , 3 0 à 
2 " , 6 0 . Il a la té le g rande , le m u s e a u gros et 
o b t u s ; son corps ressemble à celui des aut res 
p h o q u e s . Les m a i n s paraissent ob l iquemen t 
t r o n q u é e s , ce qui t i en t à ce que les doigts vont 
en d i m i n u a n t de longueur à pa r t i r du p r e m i e r ; 
les pa t tes pos té r i eures sont c o m m e échanc rées , 
les t rois doigts du mil ieu étant p lus cour t s q u e 
les deux plus ex ternes . Les ongles des m e m b r e s 
an t é r i eu r s sont forts, r ecourbés , acé rés , concaves 

su r leur face i n f é r i eu re ; ceux des m e m b r e s pos

té r ieurs sont droi ts , mousses , et c o m p r i m é s la

t é r a l e m e n t . La queue est cour te et l a rge . 

P a r sa den t i t ion , le s t e m m a t o p e ou p h o q u e à 

c a s q u e se r a p p r o c h e des m a c r o r h i n e s ou élé
phants marins. Ces deux espèces son t de tous 

les phocidés celles q u i on t le moins g rand 

n o m b r e d ' incisives; l ' é léphant mar in p e u t aussi 

gonfler à volonté ce r t a ines par t ies de sa tê te : 

aussi p lus i eu r s na tu ra l i s t e s les ont-ils tous deux 

réunis en un m ô m e g roupe . Le s t e m m a t o p e à 

c a s q u e a q u a t r e incisives à la m â c h o i r e s u p é 

r i e u r e , deux à la m â c h o i r e in fé r ieure , u n e ca

n ine et c inq mola i res . Les incisives son t cour tes , 

mousses , écar tées les unes des a u t r e s ; les ca 

nines sont t r è s - fo r tes ; les mola i res vont en a u g 

m e n t a n t de g r a n d e u r d 'avant en a r r i è re . 

L 'âge influe un peu sur la cou leu r d u p e l a g e ; 

mais les var ia t ions son t t r è s -bo rnées . Les a n i 

m a u x adul tes son t d 'un blanc sale ou d 'un b lanc 

gr is , avec des t aches b r u n foncé et b r u n fauve, 

p lus ser rées sur le dos q u e sous le ven t r e . Le 

front e t le m u s e a u sont noirs ; la n u q u e est d 'un 

b r u n noir , avec des taches b l anc gr isâ t re ; les 

pat tes et la q u e u e sont d ' u n b r u n n o i r sans 

t aches . Les j eu n es individus ont des te intes plus 

c la i res , e t les t aches foncées sont p lus pe t i tes . 

Ceux de deux ans son t p resque e n t i è r e m e n t 

blancs j u s q u ' a u mil ieu .du dos. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'on peu t 

r e g a r d e r le s t e m m a t o p e à casque c o m m e rep ré 
sen tan t , dans les mer s du Nord, le g igan tesque 
m a c r o r h i n e ou é l éphan t mar in des régions aus 
t ra les . Il est c o m m u n au Groenland e t à Te r r e -
N e u v e ; p lus r a r e sur les côtes occ identa les d'Is
l ande , et sur les côtes septent r ionales de l aNor -
vvége : on ne le t rouve pas sur les côtes sud de 
la m e r du Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce n 'es t que 

p e n d a n t les mois d 'avri l , de ma i et de j u i n que 
cet an ima l s ' approche du rivage p o u r y m e t t r e 
bas ; le res te de l ' année , il le passe en pleine mer , 
d e préférence a u voisinage des banqu i ses et des 
m o n t a g n e s de glaces , sur lesquel les il a ime à se 
reposer . Du mois de s e p t e m b r e au mois de m a r s , 
il est a b o n d a n t dans le dét ro i t de Davis ; pu i s , 
il se dir ige vers le sud, et y revient en ju i l l e t . 

Le s t e m m a t o p e à casque est sociable c o m m e 
tous les pt ioc idés . C h a q u e mâle a avec lui p lu
s ieurs femelles; et cependan t , au m o m e n t d u r u t , 
il livre aux au t res mâles des comba t s acha rnés . 
On n e conna î t ni l ' époque du r u t , n i la d u r é e 
de la gestat ion ; on sait s eu l emen t que la fe
mel le m e t bas en avril sur u n g laçon flottant; 
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Flg. 3CS. Le Macrorhine éléphant. 

qu'e l le n 'a q u ' u n peti t pa r por t ée , que celui-ci 

naî t déjà t rès-développé, et les yeux ouve r t s ; et 

que la m è r e res te avec lu i , sur la t e r r e , j u s q u e 

vers le mois de j u i n . 

Le s t e m m a t o p e à casque ressemble aux aut res 

phoques par sa m a n i è r e de vivre ; il en a le ré 

g i m e , les m œ u r s , les hab i tudes , et il a les m ê m e s 

ennemis à c r a i n d r e . 

C h a s s e . -— C o m m e on le c o m p r e n d r a facile

m e n t , cet an imal est su r tou t poursuivi par les peu

p lades dans le voisinage desquel les il h a b i t e ; les 

pécheurs de baleines ne le chassen t que t r è s - r a 

r e m e n t . Les Groënlandais d i s t inguen t parfaite

m e n t le mâle de la femel le ; ils appe l len t le pre

m i e r nesaursalik ou neitsersoak, c 'es t -à-dire sac au 

n e z ; ils n o m m e n t les femelles et les j eunes ka-
kordak. 

U s a g e s e t p r o d n i t s . — La cha i r de cette es

pèce , son lard et ses tendons sont util isés. Les 

Groënlandais s 'habi l lent avec sa peau. Ses m e m 

branes et ses intest ins servent à fabr iquer des 

vi t res , et des cordages p o u r les p i rogues . 

L E S M A C R O I U I I N E S — MACBORHINUS. 

r Tiie Rùssehobbe, The Sea Eléphants. 

C a r a c t è r e s . — Les mac ro rh ines ou phoques à 

trompe, é léphants m a r i n s , c o m m e on les a que l 

quefois n o m m é s , ont la den t i t ion des s t e m m a t o -

pes , à peu près la môme forme de pieds, mais ils 

en diffèrent en ce q u e les nar ines se p ro longen t 

et fo rment u n e sorte de pet i te t r o m p e mobi le . 

Ce genre , c o m m e le p r é c é d e n t , ne repose que 

sur une espèce . 

L E M A C R O U H I N E E L E P H A N T — lHJCItOllUIKUS 
ULEI'IIANTINVS. 

Dtr See Eléphant, die Rùssehobbe, The Sea Eléphant. 

Dampie r es t le p r emie r qu i , au c o m m e n c e m e n t 

du siècle de rn ie r , fit conna î t r e cet te espèce . 

Après lui , l 'amiral Anson , P e r n e t t y , Molina et 

su r tou t P é r o n en o n t donné de bonnes desc r ip 

t ions. Les p r e m i e r s nav iga teurs le n o m m e n t 

lion de mer, les au t res loup de mer, phoque-élé
phant, phoque à trompe. Les Chinois l 'appel lent 

lame, les insulaires de la m e r du S u d morunga. 

C a r a c t è r e s . — Le m a c r o r h i n e é l éphan t ou 

é léphan t mar in , est le géant de la famille des 

phoc idés . La p lupa r t des n o m s qui lui ont été 

donnés , sont par fa i tement choisis ; son nez se 

pro longe en u n e t r o m p e d 'environ 30 cent , 

de long, qui rappelle tout à fait celle de son h o 

m o n y m e t e r r e s t r e , mais cet a t t r i bu t dist inctif 

n 'exis te que chez le mâle qu i a dépassé sa 

t ro is ième année , et ne se m o n t r e q u e q u a n d 

l ' an imal est exci té . Au repos , la t r o m p e est flas

que et pendan te en avant de la lèvre supér ieure ; 

les n a r i n e s , qui se t r o u v e n t à son ex t rémi té , pa

raissent c o m p r i m é e s , et p lacées sur le m u s e a u / 
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c o m m e chez la femel le . Le m a c r o r h i n e é l éphan t 

a de 6 à 8 m è t r e s et m ê m e 10 de long, et 

de 5 à 7 mè t r e s de c i r c o n f é r e n c e ; la femelle est 

toujours plus pe t i t e . Sans c i re longs , ses m e m 

bres sont forls et v igoureux . Les pal les de de

vant se t e r m i n e n t par c inq ongles , pel i ls et 

forts ; celles de de r r i è re pa r deux g rands lobes, 

t r è s - l a rges , séparés pa r trois au t re s lobes plus 

peti ts , et tous dépourvus d 'ong les . La queue est 

cou r t e , épaisse, con ique . Le corps est recouver t 

de soies cour tes , assez ro ides et lu isantes ; le 

duvet m a n q u e c o m p l è t e m e n t . La cou leur varie 

un peu suivant l 'âge e t le sexe. Le mâle est 

gris ve rdâ t r e ou gris b leu , quelquefois b run 

foncé ; le dos est toujours p lus foncé que le 

vent re . La femelle a le dos d 'un b r u n olive 

foncé, les flancs d 'un b r u n j a u n e . Les j e u n e s 

on t le dos d ' un gris foncé, avec les flancs plus 

c la i rs , le ven t re b lanc j a u n â t r e , les pa t t e s , les 

mous taches et les ongles noirs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re d e d i s -

pers ion d u m a c r o r h i n e é l é p h a n t est compr i se en

tre l e 3 o ° e t l e 62" de la t i tude aus t r a l e . II n 'es t rare 

nul le par t , dans toute l ' é t endue de cel le zone . On 

le t rouve à la pointe mér id iona le de l 'Amér ique , 

c o m m e aux îles Sandwich , à l'île de Van Diemen , 

à la Nouvelle Zé lande , et dans les îles de l 'océan Pa

cifique.Il est sur tou t a b o n d a n t à K i n g s h u n l e r s et 

dans les au t res îles d u dé t ro i t de Bass . Il descend 

vers le sud j u s q u ' à la Te r r e du roi Georges . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le m a c r o 

rh ine à t r o m p e a les m ê m e s m œ u r s que les ota

ries e t les a rc tocépha les . C h a q u e a n n é e , il en

t r ep rend des voyages : il descend vers le sud, ou 

r e m o n t e vers le nord , suivant les saisons. Les 

individus faibles ou ma lades res tent en a r r i è re ; 

les au t re s voyagent en c o m m u n . Us ar r ivent en 

Pa tagonie en sep tembre et en oc tob re , que lque

fois déjà en ju in , et p a r t e n t p o u r le sud à la fin 

de d é c e m b r e . En é té , ils se t i ennen t dans la 

mer ; en hiver, ils se r e n d e n t su r la Ierre fe rme, 

où ils vont à la r eche rche des lieux vaseux et ma

récageux ou des eaux douces . 

Leurs g rands t r o u p e a u x se divisent en fa

mil les , c h a c u n e de deux à c inq individus . Ceux-

ci sont toujours les uns près des a u t r e s , e t on les 

r encon t r e souvent d o r m a n t ensemble dans la 

vase ou dans les roseaux . 

Quand la cha leur est forte, ils se rafra îchissent 

en se j e t an t s u r le dos d u sable moui l l é , et ils 

finissent par r e s semb le r à des tas de t e r r e , b ien 

plus qu 'à des a n i m a u x vivants . Ils r appe l l en t par 

beaucoup de points les p a c h y d e r m e s ; c o m m e 

eux , ils a iment l 'eau douce d ' u n e façon e x t r ê m e ; 

I c o m m e eux , ils se r o u l e n t d a n s la vase avec vo
l u p t é ; c o m m e eux enfin, ils r e s ten t volontiers à 
une m ê m e place . 

T o u s leurs m o u v e m e n t s à t e r r e sont t r è s -ma
ladro i t s . L e u r m a r c h e est très-difficile. Ils avan
cent , c o m m e les phoques , en se r e c o u r b a n t et en 
s 'a l longeant a l t e rna t ivemen t . Quand ils sont bien 
gras , l eu r corps t r emblo t t e à c h a q u e m o u v e 
m e n t , c o m m e le ferait u n e vessie g igantesque , 
r empl i e de gelée. Après avoir fait vingt ou t ren te 
pas , ils sont épuisés et forcés de se reposer : 
c e p e n d a n t , ils gravissent des coll ines de sable de 
5 à 7 m è t r e s de h au t , e t suppléen t à l 'agilité 
qui leur m a n q u e par de la persévérance et de la 
pa t i ence . 

Il en est a u t r e m e n t dans l 'eau : ils nagen t et 
p longen t à merve i l le ; ils se r e t o u r n e n t b rus 
q u e m e n t ; dor-ment t r a n q u i l l e m e n t couchés sur 
les coudes ; chassen t avec agil i té et adresse les 
poulpes et les poissons d o n t ils se n o u r r i s s e n t ; 
pa rv iennen t m ê m e à s ' empare r des oiseaux, par 
exemple des p ingou ins . Ils avalent aussi des 
pierres . Foe r s t e r t rouva dans l ' e s tomac d ' un de 

| ces a n i m a u x douze galets r o n d s , ayan t chacun 
le vo lume des deux poings , et si lourds qu ' i l ne 
pouvai t c o m p r e n d r e c o m m e n t les parois du vis
cère avaient p u s u p p o r t e r u n parei l fardeau. 

L ' é l éphan t m a r i n est ma l pa r t agé sous le r a p 
po r t des sens . A te r re il ne voit bien que de 
p r è s ; son ouïe est m a u v a i s e ; son touche r est 
r e n d u o b t u s p a r l 'épaisse c o u c h e de graisse qui 

j enve loppe son corps ; son odora t n 'est que t r è s -
J peu déve loppé . C'est un an ima l s tupide , qu'i l 
j est très-difficile de faire sort ir de son repos . On 

le d i t doux et pacif ique, c a r en ne l'a j ama i s vu 
fondre sur un h o m m e , sans avoir é té long temps 
exci té . On peut se ba igne r au mi l ieu de ces ani
m a u x , et d ' au t r e s pet i ts p h o q u e s n a g e n t en sû
reté p a r m i eux . Pe rne t t y assure q u e ses m a t e 
lots m o n t a i e n t sur les é l éphan t s m a r i n s c o m m e 
sur des chevaux et qu ' i l s les a igui l lonnaient à 
coups de cou teau lorsqu ' i l s al laient t rop l en te 
m e n t . 11 r acon t e q u ' u n p ê c h e u r anglais avait pris 
un m a c r o r h i n e é l éphan t en affection et l 'avait p ro 
tégé cont re ses camarad es d é p ê c h e . Cet individu 
vécut en paix, p e n d a n t q u ' o n tuai t les au t r e s à ses 
côtés. Le p ê c h e u r s ' approcha i t de lui c h a q u e 
j o u r , le caressai t , et , en que lques mois , il l 'avait 
assez appr ivoisé p o u r qu ' i l le vit a c c o u r i r à son 
appel , qu ' i l pû t lui caresser le dos , et lui four
re r le bras dans la g u e u l e . M a l h e u r e u s e m e n t , le 
p ê c h e u r se p r i t de quere l l e avec ses compagnons , 
e t ceux-ci se vengèren t en é g o r g e a n t son favori. 

La saison des amour s , qu i d u re du mois de 
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septembre au mois de janvier , appor t e un peu 

d 'an imat ion p a r m i ces a n i m a u x . Les mâles com

bat tent avec a c h a r n e m e n t pour la possession des 

femelles, bien que celles ci soient de b e a u c o u p 

plus n o m b r e u s e s . Ils fondent l 'un sur l ' au t re , en 

faisant e n t e n d r e des g r o g n e m e n t s et une sorte 

de r o u c o u l e m e n t . Ils gonflent leur t r o m p e , ou

vrent la gueu le , et se m o r d e n t . Ils font preuve 

d 'une t r è s -g rande insensibili té ; car , quo ique gra

vement blessés, quoiqu ' i l s a ient pe rdu un œil 

dans la lu t te , ils con t inuen t à c o m b a t t r e , et ne 

s 'ar rê tent qu ' épu i sés . Leurs blessures , d u res te , 

guérissent avec u n e rap id i té inc royable . Il est 

t rès-rare aussi q u ' u n des comba t t an t s s u c c o m b e 

dans u n de ces duels . Tous les vieux mâles ont 

le corps couvert de c icat r ices , et l 'on n ' e n t rouve 

pas u n sur mille dont la peau n 'a i t été déch i r ée . 

Les femelles assistent en specta t r ices intéressées 

à ces batai l les . Elles suivent , sans rés is tance, le 

va inqueur dans la m e r , et y reçoivent ses ca

resses . 

Dix mois après l ' a ccoup lemen t , o r d i n a i r e m e n t 

en ju i l l e t ou en août , la femelle me t bas : en Pa-

tagonie , c 'est au c o m m e n c e m e n t de n o v e m b r e , 

un mois environ après l 'arrivée de l 'espèce dans 

ces pa rages . Les nouveau-nés on t de d m , 3 0 à 

l n , ( i û de long, et pèsent envi ron 35 k i logr . ; leur 

mère ne les allaite q u e p e n d a n t h u i t s emaines . 

D u r a n t tou t ce t e m p s , la femelle res te à t e r r e , 

sans r ien m a n g e r . A hu i t j o u r s , le pe t i t a c rû de 

plus d ' un m è t r e ; son poids a a u g m e n t é de moi

tié. A quinze j o u r s , les p r emiè re s den ts appa

ra i ssen t ; à q u a t r e mo i s , la dent i t ion est c o m 

plète . Plus le pet i t g randi t , p lus la m è r e mai 

grit , ca r elle ne se n o u r r i t que de sa gra isse . 

A six ou sep t s e m a i n e s , le petit est m e n é à 

l 'eau. Tou te la t roupe s 'éloigne l en t emen t du ri

vage, et s 'avance un peu p lus c h a q u e j o u r vers 

la p le ine m e r . Le m a c r o r h i n e é l éphan t reste là 

j u s q u ' à la saison du ru t , pour c o m m e n c e r alors 

un nouveau voyage. Les j e u n e s suivent le g rand 

t roupeau , mais au b o u t de que lques mois , les 

vieux les chassent . 

A trois ans , la t r o m p e appara î t chez le mâle ; 

elle s 'accroî t p lus en épaisseur q u ' e n l ongueu r . 

A vingt ou v ingt -c inq ans , ces a n i m a u x sont dans 

la vieillesse. Les pêcheu r s ne croient pas qu 'on 

en t rouve qui aient plus de t r en te ans. 

C h a s s e . — L ' h o m m e poursu i t cet te espèce 

pa r tou t où il la t rouve . Autrefois , ces p h o q u e s 

vivaient en sûreté dans leurs îles déser tes , mais 

ma in tenan t , ils y sont chassés r égu l i è remen t , et 

leur n o m b r e va tous les j o u r s en décroissant . 

Les sauvages ne pouvaient s ' empare r que de 

ceux que la t e m p ê t e faisait s ' échouer sur le r i 

vage. Ils accoura i en t vers le m a l h e u r e u x an ima l , 

j une torche a l l umée à la m a i n , et la lui in t rodu i 

saient dans la gueu le , j u s q u ' à ce qu ' i l m o u r û t 

l asphyxié . Chacun alors a r racha i t u n m o r c e a u ; 

\ et la b a n d e restai t là, m a n g e a n t et d o r m a n t , 

tant qu'i l y avait encore q u e l q u e chose à dévo

rer . Les peuplades les plus e n n e m i e s vivaient en 

paix auprès d ' une telle c h a r o g n e ; mais le festin 

fini, les guer res et les m e u r t r e s r e c o m m e n ç a i e n t 

l eur cours . 

Les pêcheurs européens tuen t les é léphants 

, mar ins avec des lances longues d 'environ 5 m è -

| 1res : ils saisissent l ' instant où l 'animal lève le 

: pied gauche , p o u r lui en percer le c œ u r . Cette 

\ chasse n 'est pas tout à fait sans danger . Quelque 

pacifiques que soient ces enfants de la m e r , par 

fois ils se défendent . Les femelles ne résis tent 

j j a m a i s , elles fu ient ,e t , lorsque la re t ra i te leur est 

! coupée , elles r ega rden t tou t a u t o u r d'elles avec 

désespoir et p l eu ren t : « J 'a i vu, dit P e r o n , u n e 

j eune femelle verser des l a rmes a b o n d a n t e s : un 

grossier mate lo t s ' amusa i t à lui casser les den t s 

à coups de r a m e . J e fus pr is de compass ion p o u r 

cet te m a l h e u r e u s e b ê t e ; sa b o u c h e élait p le ine 

de sang , et les l a rmes coula ient de ses yeux . » 

Les mac ro rh ines à t r o m p e ne se défendent pas 

l 'un l 'autre en cas de danger ; ils t é m o i g n e n t de 

la plus parfaite indifférence, et ne s 'aperçoivent 

pas, d i ra i t -on , de ce qu i se passe au tou r d 'eux. 

Ceux qui sont for tement blessés ne se sauvent 

pas à la m e r ; ils s 'enfoncent p lu tô t dans l ' in té

r ieur des te r res , se c o u c h e n t con t re u n roche r 

ou un t ronc d ' a rb re , et y a t t enden t la m o r t . Ils 

font de m ê m e lorsqu'i ls sont vieux ou malades . 

U n chasseur p r u d e n t peu t ê t re effrayé en 

voyant les é léphants mar in s ouvr i r la gueu le , le 

m e n a c e r de leurs dents ; mais ces a n i m a u x sont 

t rop l ou rds p o u r pouvoir ê t re dange reux . P e r o n 

dit que les Anglais les t r anspercen t , afin que 

leur sang s 'écoule, car l 'huile en est alors meil

leure . On peut les tuer d 'un seul coup de bâton 

sur le n e z . Des matelots grossiers , hab i tués au 

sang et au massacre , couren t au mi l i eu du t rou 

peau , e t a s sommen t un an ima l après l 'autre . 

Les chasseurs de phoques font aussi des ca r 

nages sans n o m de ces c réa tu res sans défense. 

« A mid i , dit Coréal , j e me rend i s à te r re avec 

qua ran t e h o m m e s . Nous e n t o u r â m e s les loups 

de m e r , et en une demi -heure nous en avions 

a s sommé qua t re cen ts . » Les gens de Mort imer 

t u è r e n t en hu i t jours douze cents de ces ani

maux ; ils aura ien t a t t e in t faci lement le chiffre 

de p lus ieurs mil le , s'ils avaient cont inué leur 
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chasse . Cela se passait a u c o m m e n c e m e n t du 

siècle. A u j o u r d ' h u i , les m a c r o r h i n e s à t r o m p e 

on t t e l l ement d i m i n u é , q u ' u n équipage est heu 

r e u x q u a n d , dans u n e c a m p a g n e , il p e u t en tue r 

cen t ou deux cen t s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le m a c r o r h i n e é lé

p h a n t est p o u r l ' h o m m e d 'une ut i l i té assez con 

s idérab le . Sa cha i r cependan t n 'a pas grande 

va leur ; elle est no i re , hu i l euse , immangeab le -

Le c œ u r , quo ique dur e t ind iges te , est assez 

du goût des p é c h e u r s ; mais ce q u e ces h o m m e s 

peu délicats e s t iment su r tou t , c 'est le foie, b ien 

que ce me t s , à ce q u e l 'on p r é t end , les p longe 

p o u r p lus ieurs h e u r e s dans u n e s o m n o l e n c e in

vincible . La l angue salée est le mei l l eur morceau 

de la hô te . 

La graisse fraîche passe aux yeux des pêcheu r s 

pour un excel lent r e m è d e , et , c o m m e les plaies 

des m a c r o r h i n e s guér issent t rès - rapidement , ils 

l ' emploient p o u r guér i r les b lessures . 

La p e a u , avec ses poils roides et cour t s , n e 

peut servir de four rure ; mais on l 'emploie à 

recouvr i r des caisses, à faire des h a m a c s ; on 

l 'ut i l iserai t mieux encore , si les plus grandes 

peaux n 'é ta ien t aussi les p lus mauva ises , pa r 

sui te des cicatr ices n o m b r e u s e s don t elles sont 

couver tes . Mais la chair et la p e a u sont peu de 

chose re la t ivement à la graisse ; celle-ci est très-

a b o n d a n t e , et il est facile d 'en ex t ra i re de l 'hui le . 

Un fort individu en fourni t de 700 à 730 ki logr . ; 

la couche gra isseuse sous-cu tanée a près de 

30 cent , d ' épa isseur . 

Dès que les a n i m a u x sont m o r t s , les mate lo ts 

les dépoui l len t , déta i l lent la graisse en longues 

lanières , coupen t celles-ci en p lu s pet i ts mor 

ceaux, qu ' i l s j e t t en t dans u n e é n o r m e chaud iè r e , 

p lacée su r un feu doux , et recue i l l en t dans 

des bar i l s p répa ré s à cet effet l 'hui le c la i re , 

i nodo re , excel lente à tous les poinls de vue, que 

p r o d u i t la graisse . Ce travail s'effectue si rap ide

m e n t , q u e dix h o m m e s peuven t recue i l l i r pa r 

j o u r 15 q u i n t a u x d 'hu i l e . E n A n g l e t e r r e , un 

gallon, c ' es t -à -d i re environ -i k i logr . de cet te 

subs tance , vaut 7 fr. 50 de no t r e m o n n a i e . Ce 

gain, q u i n 'es t point en r a p p o r t avec la difficulté 

de la chasse , est la cause de la d i spar i t ion des 

é léphan ts m a r i n s . Ces m a l h e u r e u x a n i m a u x ne 

peuven t , c o m m e les bale ines , se réfugier d a n s les 

par t ies inabordab les de la m e r ; ils ne peuven t 

fuir leur sort , ; ils sont c o n d a m n é s à a t t e n d r e 

que le dernier d ' en t re eux a i l s u c c o m b é sous les 

coups de l ' h o m m e . 

LES TRICHECHI DÉS — TRICHECHI. 

Die Morsen, The Morses. 

C a r a c t è r e s . — Avec la fo rme g é n é r a l e des 
phoques , les t r i chéch idés ou morses on t des ca
rac tères qui justifient p l e inemen t l eur séparat ion 
en famille. Leur face est plus cour te que celle 
des p h o c i d é s ; leur m u s e a u est p lus élargi , et 
leurs mola i res ont une tou t au t r e con fo rma t ion . 
Ils m a n q u e n t d ' incisives in fér ieures à l 'état 
adu l t e , et l eurs canines supé r i eu res sont fortes, 
a l longées , et sor tent de la b o u c h e c o m m e deux 
puissantes défenses. 

Cette famille ne c o m p r e n d q u ' u n g e n r e . 

L E S M O R S E S — TRICHECHUS. 

Die Morsen, The Morses. 

C a r a c t è r e s . — Les morses on t le corps al
longé , é p a i s ; le cou t r è s -cour t ; les m e m b r e s 
cour ts , sai l lants en bas et en d e h o r s ; cinq 
doigts aux pa t tes , m u n i s d 'ongles cour ts e t o b -
lus ; une queue rédu i t e à u n lobe cu t ané , insi
gnifiant. Leur tête est s u r t o u t ca rac té r i s t ique : 

elle est r e l a t ivement pet i te , r o n d e et épaiss ie . 
Le m u s e a u est t r è s - cou r t , la rge et ob tus ; la l è 
vre supé r i eu re , c h a r n u e et é c h a n c r é e , por le des 
mous taches , fo rmées de poils r o n d s , aplat is , cor 
nés , disposés sur onze ou douze r a n g s , don t les 
p lus forts o n t l ' épa isseur d ' une p l u m e de cor
b e a u , et sont l ongs de 5 à 8 cen t . Ces poils vont 
eu a u g m e n t a n t d 'avant en a r r i è re . Us on t les 
na r ines s emi - c i r cu l a i r e s ; de pe t i t s yeux br i l 
lan ts , à pupi l le r o n d e , placés t rès en a r r i è r e ; e t 
des oreil les sans pavi l lon, s 'ouvrant à la par t ie 
pos té r ieure de la t ê t e . 

La den t i t i on est éga l emen t r e m a r q u a b l e : 
deux énormes can ines , de 60 à 80 cen t , de long, 
font saillie ho r s de la b o u c h e chez les adu l tes , 
e t r e m p l a c e n t les six incisives et les deux cani 
nes q u e l 'on voit chez les tou t j e u n e s morses . 
Les incisives infér ieures t o m b e n t dans les p r e 
mie r s j o u r s de la vie, puis les s u p é r i e u r e s , et 
s e u l e m e n t alors les canines se développent . A 
la m â c h o i r e in fé r i eure , l a p r e m i è r e d e n t p e r s i s -
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t a n l e est aussi cons idérée c o m m e can ine , car 

elle diffère des mola i r e s . Celles-ci sont au n o m 

b re de c inq chez le j e u n e morse , à la m â c h o i r e 

s u p é r i e u r e ; mais les mola i res pos té r i eures t o m 

b e n t de bonne h e u r e , et chez les individus t r è s -

âgés , on ne t rouve à côté de la défense q u e deux 

vér i tables mola i res . A la mâcho i re infér ieure , il 

y a qua t re mola i res , dont la d e r n i è r e , la plus 

pe t i t e , t o m b e aussi de bonne h e u r e . Les défenses 

sont d ' abord creuses ; mais elles dev iennen t 

c o m p l è t e m e n t massives en vieillissant. Elles sont 

r ecourbées en dehors et un peu en dedans . 

La co lonne ver tébrale c o m p r e n d 7 ver tèbres 

cervicales mobi les , 14 dorsales , 6 lombai res , 

4 sacrées et 8 ou 9 caudales . Il y a 9 paires de 

cèles vraies, et 5 de côtes fausses. L 'omopla te 

est mince ; l ' h u m é r u s et le fémur sont cour ts et 

forts. 

La femelle a qua t re mamel les inguina les . 

L 'espèce type de ce genre est : 

BREIIM. 

I . E M O R S E C H E V A L M A R I N — TRICIIECHUS 

ROSMAIWXUS. 

Das Walross. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — N O U S avons 

des d o c u m e n t s assez n o m b r e u x sur l 'histoire du 

m o r s e ; les anc iens na tura l i s tes déjà en font men

t ion . Albert le Grand en donna u n e descr ipt ion, 

à laquel le , t ren te ans p lus ta rd , le cé lèbre évoque 

n o r w é g i e n , Olaiis Magnus , n 'avait p r e sque r ien 

à a jou te r ; mais la fable se t rouve f r é q u e m m e n t 

i mê lée à l eu r s réc i t s . 

I Alber t le Grand di t qu' i l existe dans les mers 

', du Nord u n grand éléphant-baleine, de 2 à 3 

J p ieds de long, qui a des défenses dirigées en bas , 

et dont il se sert p o u r se suspendre aux rochers 

et po r comba t t r e . Les p ê c h e u r s s ' approchen t 

de l 'animal q u a n d il est e n d o r m i , lui dé tachen t 

la peau de la queue , y passent une co rde , qu ' i l s 

a t t achen t so l idement à u n rocher , et lancent 

J alors des pierres à l ' an imal . Celui-ci p o u r s ' en-
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fuir est obligé de sor t i r de sa p e a u , qu ' i l a b a n 

donne , et se précipi te à la m e r , où on le p rend 

épuisé et à demi m o r t . De son cuir , on fait des 

courroies , q u e l 'on vend a la foire de Cologne. 

Olaùs Magnus décr i t cet an ima l sous le n o m 

de mors; il r acon te qu ' i l se ser t de ses défenses 

pour g r i m p e r le long des saillies d e r o c h e r s , 

c o m m e le long d 'une éche l l e ; qu ' i l se laisse 

rouler du hau t des falaises dans la m e r , à moins 

qu'i l ne s ' endorme suspendu à u n r o c h e r . 

Un évêque de D r o n t h e i m fit saler la tê te d 'un 

m o r s e , et l 'envoya à R o m s , en 1520, au p a p e 

Léon X. Celte tê te fut dess inée à S t r a sbourg , et 

Gessner en donna u n e descr ip t ion assez exacte . 

Un Russe, et le se igneur d 'Herbers ta in , ambas 

sadeur impér ia l à Moscou, au c o m m e n c e m e n t 

d u seizième s i èc l e , pub l i è r en t u n e description 

suffisante de cet an ima l . Ils disent q u e les t rou

peaux de morses posent des sen t ine l l e s ; qu 'on 

les chasse p o u r se p rocure r leurs dents , avec 

lesquelles les Turcs , l e s T a r t a r e s e t l e s Russes font 

des g a r d e s d ' é p é e s e t d e po ignards t rès-préc ieuses . 

Enfin, Mar tens , de H a m b o u r g , observa lui-

m ê m e le morse en l iberté dans la m e r Glaciale, 

et publ ia ses observat ions , qu i sont exactes . A 

par t i r de ce m o m e n t , les ma té r i aux a u g m e n t e n t ; 

et nous connaissons pa r fa i t emen t m a i n t e n a n t la 

s t r u c t u r e , les hab i t udes du m o r s e , la m a n i è r e 

don t on le chasse , grâce su r tou t à Scoresby, à 

Cook, à P a r r y et à K a n e . C'est à leurs observa

tions que nous e m p r u n t e r o n s en par t ie ce q u e 

n o u s avons à dire de cet te espèce . 

C a r a c t è r e s . — Un morse adul te a de 6 à 

7 mè t r e s de long, de 3™,30 h 4 mè t r e s de cir

conférence au niveau des épaules , et pèse de 

750 à 1,500 ki logr . De tels morses cependan t 

sont rares a u j o u r d ' h u i ; et l 'on n ' en t rouve plus 

o r d i n a i r e m e n t q u e de 3 m , 3 0 à 4 mè t r e s de long. 

Le corps d u morse est r ecouve r t d 'une peau 

épaisse d 'environ 3 cent . ; son épaisseur au cou 

est encore plus g r a n d e . Les j e u n e s a n i m a u x sont 

en t i è r emen t couver ts de poils soyeux, plus cou r t s , 

plus ro ides , p lus grossiers sur le dos que sous le 

vent re ; ils n ' o n t pas de duvet , et la p lus g r a n d e 

par t ie des soies tombe encore avec l 'âge. Les 

j eunes individus sont noirs ; mais , à m e s u r e 

qu ' i l s vieillissent, ils dev iennent b r u n s , r o u x , 

j aunâ t r e s , gr isâ t res , et enfin p r e s q u e b lancs . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m o r s e , 

ou cheval m a r i n , hab i t e encore au jourd 'hu i u n e 
g r a n d e par t ie de l 'océan Glacial a r c t i que . Son 
a i re de dispersion c o m p r e n d d e u x moit iés , 
l 'une or ientale , l ' au t re occ iden ta le . A l'est, on 
le r encon t re su r tou t dans la m e r de B e h r i n g et 

le long des côtes d ' A m é r i q u e j u s q u ' a u Banc des 
Morses. S u r les côtes as ia t iques , on ne le t rouve 

plus au-d essous du 60 e degré de la t i tude nord . La li

mi te de sa stat ion occidenta le est représen tée par 

l ' e m b o u c h u r e de l ' Iéniséi . De là, on le rencon t re 

pa r tou t et en grand n o m b r e , su r tou t à la Nou

vel le-Zemble, au Spi tzberg , sur les g rands bancs 

de glace qui sont en t re cet te île et le Groenland , 

tout le l o n g d e l a côte or ienta le de la par t ie la plus 

sep ten t r iona le de l 'Amér ique , dans les g rands 

golfes, dans les baies de Baffin et d 'Hudson , j u s 

q u ' a u L a b r a d o r . 

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

r eche rchen t les endroi t s où l'eau est à une t r è s -
faible t e m p é r a t u r e , et évi tent ceux que réchauf
fent les eaux du Gul f -S t r eam. Lorsque la glace 
c o m m e n c e à fondre , ils se re t i r en t vers le nord . 

Jad i s , ils descenda ien t plus au s u d ; ils a r r i 
vaient m ê m e j u s q u ' a u x côtes d ' E u r o p e , su r tou t 
de l a F i n n m a r k e t des îles d 'Orkney ; m a i s , depuis 
plusieurs s ièc les , on ne les y a plus vus . L e u r 
n o m b r e étai t aussi bien plus cons idérab le qu ' i l 
n 'es t a u j o u r d ' h u i . Les anciens naviga teurs p a r 
lent de t r o u p e a u x i m m e n s e s qu ' i l s r encon t r a i en t . 
Ils assuren t avoir vu de six à hui t mi l le ind i 
vidus r éun i s sur u n m ê m e point . A la fin d u 
dix-sept ième siècle, l ' équ ipage d ' u n navire pou
vait, et cela dans l a m e r Glaciale d 'Eu rope , t ue r 
neuf cents morses en l 'espace de sept heu re s . 

Les morses on t b e a u c o u p du genre de vie des 
phoques . C o m m e ceux-ci , ils sont sociables, et 
se réun i s sen t souvent en bandes i n n o m b r a b l e s . 
Us passent t o u t l eur t emps dans l 'eau lorsqu' i ls 
sont éveil lés; mais , p o u r se reposer et pour dor 
mi r , ils aborden t sur les plages plates ou sur les 
glaçons f lot tants ; ils y d e m e u r e n t p lus ieurs j ou r s 
de sui te à l ' époque du r u t et de la mise ba s . 
Sur les banqu i se s , on voit parfois des t roupeaux 
de deux cents morses ' , couchés su r le f lanc, ou 
assis et appuyés sur leurs pa t tes de devant . 

Dans la m e r , le morse nage avec u n e très-
g rande agi l i té ; sur t e r r e , il est lourd et fort 
ma lad ro i t . Il avance en ramassan t et en al lon
geant a l t e rna t ivemen t son corps, ou bien en se 
t o u r n a n t d 'un côté, puis d 'un a u t r e . Ses défenses 
lui sont alors d 'un g r a n d secour s ; elles lui ser
vent à gravir les collines et les m o n t a g n e s de 
glace. C'est à l 'aide des défenses qu'il se c r a m 
ponne aux fentes et aux crevasses ; il les fixe so
l idement , puis con t rac t e son corps sur un poin t 
d ' a p p u i ; il enfonce de nouveau ses den ts un 
peu p lus l o in , se ramasse e n c o r e , et arr ive 
ainsi à l 'endroi t qu ' i l a choisi pour se reposer . 
S o u v e n t , il se fraye avec ses défenses u n che-
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min au t ravers des glaces, mais i l les use à ce 

travail; en sorte qu 'e l les p e r d e n t tou te l eur 

beau t é , lorsqu 'e l les ne sont pas c o m p l è t e m e n t 

détrui tes . Lor sque la faim l e pousse , il se laisse 

rouler des h a u t e u r s dans la m e r ; lo rsque la plage 

est en pente douce , il r a m p e l e n t e m e n t . On a di t 

q u e les morses res ta ient parfois une qu inza ine 

de jours sur t e r re , immob i l e s , se reposant pares

seusement , sans p r end re une mie t t e de n o u r r i 

tu re . Cela mér i t e conf i rmat ion; mais il est cer

tain que leur sommei l est t rès-profond. Souvent , 

on en a c ru m o r t s , qui n ' é ta ien t q u ' e n d o r m i s . 

On en tend g é n é r a l e m e n t de loin les ronf lements 

du t roupeau . 

Les morses se nou r r i s sen t de pet i t s a n i m a u x 

marins de t ou t e e s p è c e , su r tou t de c r abes , de 

c rus tacés , de mo l lu sques . Avec leurs défenses, 

ils a r r a c h e n t des roche r s les coquil lages qui y 

a d h è r e n t e t les avalent . Scoresby a t rouvé dans 

leur es tomac des c rabes , des h o m a r d s et des dé

bris de j e u n e s p h o q u e s ; d 'au t res natura l i s tes 

ont r encon t r é p a r m i les subs tances ingérées des 

p ier res e t des galets. L e u r s c ro t t ins ressemblen t 

à ceux des chevaux . 

Tan t q u e le morse n 'es t pas exci té , il est p a 

resseux et indifférent. Là où il n ' a pas encore 

appr is à conna î t re l ' h o m m e , il laisse arr iver 

les canots sans bouge r . Mais toujours quel

ques-uns des m e m b r e s du t r o u p e a u sont en 

sen t ine l l e , et pa r l eu r s h u r l e m e n t s avert issent 

leurs compagnons de l ' approche d 'un dange r . 

Leur voix rappel le t an tô t le m u g i s s e m e n t de la 

vache , t an tô t l ' abo iement du c h i e n ; parfois c'est 

u n e sor te de h u r l e m e n t t e r r ib le , qu i a que lque 

ressemblance avec le h e n n i s s e m e n t d u cheval . 

On les en tend d'assez loin p o u r q u e le capi taine 

Cook et ses gens fussent avertis à t e m p s , a u m i 

lieu de la n u i t et du b rou i l l a rd , de la p rox imi té 

des glaces. T i r e - t - o n des morses , qui n 'ont pas 

encore été chassés , ils r ega rden t aveesurpr i se tout 

a u t o u r d ' eux , mais r e p r e n n e n t b ientôt leur quié

t u d e . Le b ru i t du canon m ê m e ne les t roub le 

p a s ; ils sont hab i tués à des sons pare i l s , à en

t e n d r e le b ru i t , ana logue à celui du t o n n e r r e , q u e 

fait la glace en se fendant sur une g rande éten

due . T a n t q u ' a u c u n d 'eux n 'est blessé, ils ne 

font nu l l e a t ten t ion aux vaisseaux qui sont 

dans le loin. Il en est c ependan t a u t r e m e n t là où 

ils on t appr is à conna î t r e l ' h o m m e . « Le m o r s e , 

di t Scoresby , n 'es t n u l l e m e n t craintif. Un canot 

s 'approche de l u i ; il le r ega rde avec curiosi té , 

mais sans peur . Il y a quelquefois du danger à 

le p r e n d r e dans l 'eau. Si l 'on en a t t aque u n , les 

au t res accouren t aussi tôt le défendre . Us entou

ren t le canot , en pe rcen t les flancs avec leurs 

can ines , se soulèvent j u s q u ' a u bord du canot , 

menacen t de le renverser . Le mei l l eur moyen de 

s'en défendre , est de leur j e t e r du sable dans les 

y e u x ; on les force ainsi s û r e m e n t à s 'é loigner , 

tandis que les a r m e s à feu sont souvent va inemen t 

employées dans ces c i rcons tances . Mon père t ua 

un j o u r , d 'un coup de lance , un morse qu' i l avait 

aupa ravan t a t t e in t d 'une balle à la tê te . Il se 

t rouva q u e la bal le s 'était aplat ie con t re les os 

du c râne . » 

Mar t ens avait déjà pa r l é de la fureur des 

morses , et du secours qu ' i ls se por ta ient les uns 

aux au t r e s . L 'un est-il pr is , aussi tôt les au t res 

veulent a r r iver , chacun le p r e m i e r , auprès de la 

cha loupe pour le sauver ; ce sont des m o r s u r e s , 

des c lapo tements , des h u r l e m e n t s sans fin. Us ne 

se re t i ren t pas tant que le captif est en v ie ; ils 

suivent la cha loupe j u s q u ' à ce qu' i ls l 'a ient p e r 

due de vue ; ca r , par leur n o m b r e , ils s ' empêchen t 

m u t u e l l e m e n t d ' avance r , ils se m o r d e n t et finis

sent pa r res ter en a r r i è re . 

Tous les navigateurs assuren t que c h a q u e 

mâle vit avec u n e femelle, et l ' a ccompagne fidè

l ement . C'est en j u i n et en ju i l le t q u e l ' accou

p l emen t a l ieu . A cet te époque , les mâles se l i

v ren t de violents comba t s , et se font avec leurs 

dents canines de profondes b lessures ; aussi est-il 

r a re d 'en t rouver qu i n ' a i en t le corps -couvert 

de c ica t r ices . T a n t qu' i ls sont en ru t , ils h u r l e n t 

con t inue l l emen t . 

Neuf mois ap rès , en avril ou en ma i , la femelle 

me t bas un p e t i t ; les observateurs les plus ré

cents n ' o n t du moins j a m a i s vu deux ou trois 

pet i ts a c c o m p a g n a n t u n e femelle , c o m m e l 'ont 

r acon t é des a u t e u r s plus anc iens . Mais tous sont 

d 'accord au sujet de l ' amour que la m è r e t émoi 

gne à sa p rogén i t u r e , d u courage avec lequel 

elle la défend, dans l 'eau c o m m e sur t e r re . Dès 

qu ' i l y a a p p a r e n c e de danger , elle s 'é lance avec 

s o n p e l i t dans l a m e r . Elle le t ient en t re ses pat tes 

de devant ou le por te s u r son dos. La tue- t -on , le 

peti t se rend à ses ennemis sans rés i s tance ; mais 

est-ce lui qui est t u é le p r e m i e r , on a de rudes 

combats à souteni r . Même q u a n d le t roupeau est 

en fuite, les femelles ar r ivent de t emps à au t r e 

à la surface de la mer , en poussan t des r u g i s s : -

men t s te r r ib les , s ' approchent des cadavres de 

leurs pet i ts qu i flottent sur l 'eau, les p r e n n e n t 

et p longent avec eux ; on en a vu les enlever 

aux mate lo t s , tandis que ceux-ci é t a ien t oc 

cupés à les h isser dans les cha loupes . Ainsi 

enlevé aux pêcheu r s , le j e u n e morse est p e r d u 

p o u r eux, s'ils ne t uen t la m è r e ; s inon celle-ci 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' empor te à u n e grande d i s tance , m ê m e pa r - ! 
dessus la glace. 

Les individus blessés son t sou tenus et e m p o r t é s 
pa r leurs com pagnons ; ces dern iers m o n t r e n t 
dans ces circonstances u n e g rande in te l l igence ; 
ils a m è n e n t de t e m p s à au t re l eu r c amarade à la 
surface de l 'eau p o u r le faire resp i re r , puis p lon
gent de nouveau avec lui . 

C h a s s e . — Malgré tous les dangers a t tachés à 
la chasse des morses , l ' h o m m e pour su i t ces an i 
m a u x avec a c h a r n e m e n t , et l eur n o m b r e va con
t inue l l emen t en d i m i n u a n t . 

A t e r r e , on t ue les morses à coups de lance ou 
de m a s s u e ; en m e r , on les h a r p o n n e . Les E s q u i 
m a u x s u r t o u t font p reuve dans cet te chasse de 
courage" et d 'adresse . Ils s ' approchen t de l ' en
droi t où le morse a p longé , saisissent le m o m e n t 
où il revient à la surface de l 'eau p o u r lui l ancer 
le h a r p o n , et a t t achen t l ' ex t rémi té de la corde à 
nn p ieu , fixé so l idement à leur canot ou à un 
glaçon ; ils achèven t ensui te l 'animal à coups de 
l ance . A cer ta ins endroi ts , on dresse les ch iens 
à cet te chasse ; on l eu r fait sépare r des morses 
du res te du t r o u p e a u , et on les t u e . Mais sou
vent le h a r p o n glisse s u r la peau lisse de l 'animal ; 
e t souvent aussi les a r m e s à feu son t sans effet. 

Les Aléout iens se r enden t c h a q u e année en 
g r a n d n o m b r e sur la côte no rd de la p resqu ' î l e 
A l i a ska ; a rmés d e lances et de h a c h e s , ils en tou
r e n t les morses au repos , puis s 'é lancent en j e t an t 
de grands cr i s , et c h e r c h e n t à les pousser dans 
l ' in té r ieur des t e r r e s . Un morse réussit- i l à fran
c h i r la l igne des chasseurs et à arr iver à l 'eau, 
t ous les aut res se préc ip i ten t à sa su i te , et la 
chasse est p e r d u e . 

Mais c'est t ou jours chose péri l leuse que de 
s ' a t t aquer à une t r o u p e de ces a n i m a u x ; le 
danger a u g m e n t e leur courage , et plus d 'un 
chasseur a pe rdu la vie à leur poursu i t e . Le 

(1) Hamy, Précis de paléontologie humaine. Paris, 1870, 
d'après le Musée ethnographique de Boulogae-sur-mer. 

capi ta ine Beechey r acon te q u ' u n t r o u p e a u de 
morses , assailli par ses gens, dans la m e r , se 
r e tou rna s u b i t e m e n t con t r e les cano t s , m é p r i 
sant les coups de h a c h e et de p ique , et ne lâcha 
prise q u ' a p r è s q u e son gu ide eu t été tué d 'une 
balle d a n s la gueu le . Un morse furieux a u n 
aspect t e r r ib le . La ro ideu r de son cou l ' empê
c h a n t de voir faci lement tout a u t o u r de lui , il 
c h e r c h e à y suppléer en r e m u a n t les yeux , et 
cela donne à son rega rd u n e expression effrayante. 
Lorsqu ' i l s ' i r r i te , le morse se dresse, s 'appuie sur 
ses pat tes de devant , h u r l e , e t f rappe fur ieux la 
glace avec ses dents . Les ha rpons dont on se se i t 
p o u r le p r e n d r e doivent être b e a u c o u p plus forts 
que ceux que l 'on emploie à la pêche de la ba le ine . 

On coupe la tê te des morses que l 'on vient de 
tue r , et on en ext ra i t les défenses. Quant a u 
reste d u corps , il est g é n é r a l e m e n t a b a n d o n n é . 
R a r e m e n t on enlève la peau , et ce n 'es t q u e depu i s 
ces dernières années q u e l'on ut i l ise leur gra isse . 
P e n d a n t le t emps de la pêche à la bale ine , on ne 
chasse jamais les morses ; on ne se m e t à les p o u r 
suivre que lorsqu 'on n 'a p lus d 'espoir de r e n c o n 
t re r de cé tacés . En s o m m e , le p rodu i t de cet te 
chasse est faible, et n u l l e m e n t en r appor t avec les 
dangers que l 'on a à cour i r . 

Le nom de morse est d 'or ig ine l aponne . Les 
GroSnlandais appe l len t cet an ima l aueck ou 
auack; les Russes, à l ' e m b o u c h u r e de l 'Ob, dioub; 
les mar in s angla is , walrim, horsnvhale ou sea-
horse. Les Anglo-Saxons l ' appela ient horsewhal, 
et les anciens Norwégiens rossmnr. 

C a p t i v i t é . — A ma connaissance , on n ' a vu 

q u ' u n e fois un morse vivant en E u r o p e . Le ca 
pi ta ine Henry c o m m a n d a i t , en 1853, un navire 
envoyé à la chasse des p h o q u e s a u Sp i t zberg e t 
dans les mer s avoisinantes, et p u t s ' empare r 
d 'un j e u n e m o r s e . Quelque insuffisante q u e fût 
la n o u r r i t u r e q u ' o n pouvai t lui donne r , il s u p 
por ta la captivité p e n d a n t près de neuf semaines . 
A l 'arr ivée du navire à Londres , il étai t sur le 
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point d 'expi rer , et il pér i t effectivement t rois 

jours après son en t rée au J a r d i n zoologique . 

C'est ce morse qu i servit de modè le à un ar t i s te 

de ta lent , J . Wolf, q u e nous avons eu déjà p lu 

sieurs fois occasion de c i t e r ; et c'est d 'après ses 

dessins, que n o u s avons été à m ê m e de d o n n e r 

une l igure exacte de cet an imal (fig. 3C6). 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Un morse t ué est 

d'un grand profit. On recouvre avec la peau les 

vergues et les câbles , ou bien on la coupe en 

lanières et on en fait des cordes . Autrefois, on 

en t i rai t les seuls cordages dont on se servait dans 

tous les pays du Nord . Quand elle est t a n n é e , 

la peau donne un cuir m o u , poreux , mais b i en 

moins du rab l e que q u a n d elle e t t b ru te . D 'après 

Steller, les Korakes font avec la peau des filets 

pour p r e n d r e les bale ines ; les Tschouk t sch i s en 

couvrent leurs d e m e u r e s d 'é té , ou en ca l feu t ren t 

la carcasse de leurs canots . 

Sa chai r , pour les personnes du moins qu i on t 

p u s u r m o n t e r la r é p u g n a n c e qu ' insp i re sa cou

leur no i r e , n 'est pas déda ignée . Le c œ u r e t le 

foie sont rée l l ement t r è s - b o n s . La graisse peu t 

servir à la p répara t ion des a l imen t s ; ou bien on 

l 'emploie c o m m e hu i le d 'écla i rage. Les Groën-

landais se servent des t endons en guise de fil, e tc . 

Mais les défenses sont tou jours la par t ie la plus 

p réc ieuse ; à elles seules , elles ont au t an t de va

leur q u e la peau et la graisse ensemble . El les 

sont dures , b l anches , aussi épaisses q u e l ' ivoire, 

et on en fait des o rnemen t s chez les peuples 

sauvages (fig. 367) ; chez les peup les civilisés, 

on en fait de fausses den ts , qu i sont t r è s - r e 

che rchées . 

L E S S I R E N E S — S IREN I A. 

Die Sirenen. 

On se t rompera i t fort en croyant r e t r o u v e r 

dans ce que les natural is tes n o m m e n t s i rènes 

ces êtres fantast iques de l ' anc ienne mytho log ie , 

qui , moit ié f emmes , moi t ié poissons, hab i t a i en t 

les eaux l impides de la mer , et dont les chan t s 

enchan teu r s , les gestes s ingul iers , les inc l ina i 

sons de tête, les coups d 'œil b rû lan ts , invi ta ient 

les m a l h e u r e u x mor le l s à s ' approcher , à joue r 

avec elles, à les caresser e t à se p e r d r e . E n fai

sant usage du mot s i rène, les na tura l i s tes on t 

mon t r é leur goû t pour les noms poé t iques , sans 

s ' inquiéter si la poésie les y autor i sa i t . Le n o m 

de s i rène convient aussi b ien aux a n i m a u x aux

quels on l'a app l iqué , que celui d ' h a m a d r y a d e , 

qui , au lieu des gracieuses nymphes des bois rê- [ 

vées par l ' imaginat ion des Grecs, sert à dés igner 

une des espèces de singes les plus s ingu l iè res , 

n'offrant de beauté q u ' à l 'œil du n a t u r a l i s t e . j 

Dire que le synonyme de s i rène est vache de m e r , j 
ce sera déjà, je crois, refroidir l ' imagina t ion d u i 
lecteur , et il suffira de j e t e r u n regard sur la fi- j 
gure suivante p o u r savoir à quoi s'en teni r à ce i 

sujet. I 

Il a cer tes fallu une imagina t ion b ien vive et | 

bien effrénée pour faire de ces an imaux , m ê m e j 

vus de loin, les c h a r m a n t e s vierges de l 'Océan. E t i 

cependant , on ne peu t dou te r q u e ce ne soit l 'un | 

d 'eux, et p r o b a b l e m e n t le d u g o n g de l ' Inde , qu i ! 

ait donné naissance à cet te fable. Les anc iens i 

devaient en tou t cas le m i e u x conna î t r e que le ! 

p h o q u e , dans lequel on s 'accorde aussi à voir 

l 'ê t re fantas t ique des poè tes de l ' an t iqu i té . 

C a r a c t è r e s . — Les s i rènes ou vaches de mer 

forment la t rans i t ion des p h o q u e s aux ha le i 

nes , le lien qui r éun i t les uns aux a u t r e s . Quel

ques na tura l i s tes en on t fait u n e s imple famil le 

de l 'ordre des cétacés ; mais ils diffèrent assez d e 

ceux-ci , pour que nous soyons en droi t de les 

séparer c o m p l è t e m e n t . 

Ainsi conçu , cet ordre est pauvre en e spèces ; 

on n 'en connaî t , en effet, que cinq. Dans tou tes , le 

t y p e d u po i s sonsemble lu l l e ravec ce lu i des p a c h y 

d e r m e s , e t su r tou t de l ' h i p p o p o t a m e . Les m e m 

bres an té r ieurs exis tent seuls , et sont devenus de 

véri tables nageoi res . L e u r s doigts sont c o m p l è t e 

m e n t en tourés par la peau du corps ; ils on t p e r d u 

toute mobi l i té . Chez que lques -uns s e u l e m e n t , des 

t races d 'ongles i n d i q u e n t la division p r imord ia l e 

de la ma in . La q u e u e , qu i r ep résen te les m e m 

bres pos té r ieurs , s 'é largi t en u n e forte r a m e n a 

ta to i re . La tête est pe t i te , le m u s e a u épais et 

cy l ind r ique ; les poils sont r a r e s , cour t s , soyeux. 

La seule ressemblance que ces ê t res lourds et 

massifs puissent avoir avec le corps si b e a u de la 

femme, consiste dans la présence de deux m a 

melles pec tora les , sail lantes e t s i tuées en t r e les 

deux nageoires an t é r i eu re s . 

L 'o rd re des sirènes ne c o m p r e n d que deux fa

milles : celle des mana t idés ou l aman t ins , et les 

rhy t ip idés 
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LES MANATIDES — MANATI. 

Die Lamantine. 

C a r a c t è r e s . — Les m a n a t i d é s ou l a m a n t i n s 

ont les m â c h o i r e s ga rn ies de d e n t s , mais ils 

m a n q u e n t de can ines , quelquefois d ' incis ives , 

et l eurs mola i re s son t de formes var iables ; en 

généra l , elles s o n l s i m p l e s e t m o u s s e s . L e u r sque

le t te r appe l l e tou jours celui des m a m m i f è r e s 

élevés en o rgan i sa t ion : ils on t sep t ve r t èb res 

cervicales m o b i l e s , dix-sept ou d ix-hui t dorsa les , 

t rois l omba i r e s et plus de vingt cauda l e s . L 'o 

mopla te est forte ; le b ras et la m a i n son t p a r 

fa i t ement d é v e l o p p é s . 

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

dés sont p r o p r e s , les u n s , au Grand Océan et aux 

m e r s qui en d é p e n d e n t , les a u t r e s , à l 'océan 

A t l an t i que . 

S I i K u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us h a b i t e n t 
les côtes p la tes , les golfes, les e m b o u c h u r e s des 
fleuves et m ê m e les e n d r o i t s peu pro fonds de 
leur cou r s . Us s e m b l e n t n e se t rouve r q u ' e x c e p 
t i o n n e l l e m e n t dans la zone t e m p é r é e ; on n e 
p e u t c e p e n d a n t r ien affirmer, c a r ils é c h a p p e n t 
fac i lement à l ' obse rva t ion . Du res t e , ils ne son t 
po in t sédenta i res ; ils s 'avancent à de g r a n d e s 
d is lances dans l ' i n t é r i eu r ries t e r r e s , e t a r r iven t 
m ê m e j u s q u ' a u x lacs i n t é r i eu r s , qu i c o m m u n i 
q u e n t avec les g rands fleuves. 

On les r e n c o n t r e par pa i res ou pa r pe t i t e s 
b a n d e s , et on croi t que le m â l e vil tou jours avec 
sa femel le . 

Les m a n a t i d é s sont des a n i m a u x encore p lus 
a q u a t i q u e s que les p h o c i d é s : ce n ' es t que r a r e 
m e n t q u ' o n les voi t sor t i r de l ' eau . Us son t 
moins agiles que les au t res m a m m i f è r e s m a 
r i n s ; ils n a g e n t et p l o n g e n t à merve i l l e , mais 
i ls évi tent les eaux t r è s - p r o f o n d e s , p r o b a b l e 
m e n t pa rce qu' i ls n e peuven t pas bien m o n t e r 
et d e s c e n d r e à diverses p r o f o n d e u r s . E n n a 
gean t , ils é lèvent a u - d e s s u s de l 'eau leur tête et 
u n e pa r t i e de leur dos , c o m m e le faisaient j ad i s 
les p r é t e n d u e s vierges marines. 

A te r r e , ils n e p a r v i e n n e n t qu ' avec les p lus 
g rands efforts à p a r c o u r i r un faible c h e m i n ; 
l eu rs patLes-nageoires son t t rop faibles pour 
mouvoi r l eur l ou rde masse , et l e u r c o r p s est loin 
d ' ê t re aussi flexible q u e celui des p h o q u e s . 

Les m a n a t i d é s se n o u r r i s s e n t exc lus ivement 
des p lan tes m a r i n e s e t des h e r b e s qui croissent 
dans l 'eau o u sur les rives ; ils sont , avec les 

•rhyt ipidés , les seuls mammi fè r e s m a r i n s h e r 

b ivores . Ils a r r a c h e n t les p lantes avec leurs l è 

vres épaisses , et à c h a q u e fois en avalent une 

é n o r m e quantiLé, c o m m e le fait l ' h i p p o p o t a m e . 

L e u r vorac i té est sans b o r n e s . P a r t o u t où se t rou

ven t ces a n i m a u x , leurs e x c r é m e n t s , ana logues 

à la bouse de vache , couvren t t ou t e la surface 

de l 'eau, ce qui souvent les t r ah i t . 

C o m m e tous les a n i m a u x voraces , les m a n a 

t idés sont l o u r d s , pa re s seux et s t u p i d e s . On les 

dit pacif iques et inoffensifs ; on p o u r r a i t tou t 

aussi b ien d i re qu ' i l s ne font q u e m a n g e r et do r 

mi r . Sans c r a in t e c o m m e sans courage , ils vi

vent en paix avec tous les au t re s an imaux , ils ne 

s ' inqu iè ten t q u e de leur n o u r r i t u r e . L e u r in te l 

l igence est on ne peu t p lus b o r n é e . 

Les ind iv idus des deux sexes se t é m o i g n e n t 

un g r a n d a t t a c h e m e n t , et se dé fenden t r é c i p r o 

q u e m e n t en cas de d a n g e r . Les femel les soi

gnen t leurs pe t i t s avec t end re s se , e t , ce qui peu t 

pa ra î t r e i nc royab le , les p o r t e n t à l eu r sein p o u r 

les a l la i ter , c o m m e u n e f e m m e le fait de son 

nour r i s son . Une de leurs nageo i res l eu r se r t de 

b r a s ; c 'est avec elle que la femel le p res se son 

pet i t con t r e le c o r p s . 

Lorsqu ' i l s souffrent ou qu ' i ls son t en danger , 

les m a n a t i d é s versent des l a rmes ; il serai t c e 

p e n d a n t t éméra i r e de p r é t e n d r e que ces l a rmes 

t r adu i sen t u n e émot ion p a r t i c u l i è r e . Les p leu r s 

des m a n a t i d é s n ' o n t r i en de c o m m u n avec celles 

des hé ro ïnes l égenda i r e s . Leur voix n e r a p p e l l e 

en r i en , n o n p lus , le c h a n t de ces ê t res m a r i n s 

fantast iques ; elle cons i s te s i m p l e m e n t en des 

sons faibles et s o u r d s . En d o r m a n t , les m a n a 

t idés font e n t e n d r e de grands soup i r s . 

C a p t i v i t é . — 11 est fort s ingu l ie r que ces a n i 

maux s u p p o r t e n t la capt iv i té : on p e u t m ê m e les 

appr ivo iser assez b i e n . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On uti l ise l eu r chai r , 

l eur graisse, l e u r peau et leurs d e n t s . 

L E S D U G O N G S — HAUCORE. 

Die Dugong. 

C a r a c t è r e s . — Les dugongs on l u n m u s e a u 

ob tus , apla t i e t ga rn i d 'un g r a n d n o m b r e de 
soies cour t e s et rudes ; l eu r b o u c h e est p re sque 
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infér ieure , e t l eu r c r âne est r e m a r q u a b l e par le 

grand d é v e l o p p e m e n t des in t e rmax i l l a i r e s . Us 

ont de t r e n t e à t r e n t e - d e u x den t s , don t q u a t r e 

incisives s u p é r i e u r e s , six ou hu i t infér ieures , 

pas de c a n i n e s , e t c inq mola i r e s de chaque 

côté aux deux m â c h o i r e s ; t ou t e s ces den ts n ' on t 

pas de r ac ine s . L e u r s nageoi res pecLorales sont 

dépourvues d 'ongles ; leur nageo i r e cauda le est 

semblab le à cel le des d a u p h i n s et des ba le ines , 

et l eu r peau est fort épaisse et sans poi ls . 

LE DUGONG VULGAIRE — IIALICORE CETACEA. 

Der Dugong. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e » . — Le dugong 

(fig. 3G8) est b ien é v i d e m m e n t l 'animal qui a 

d o n n é na i ssance à la fable des s i rènes . Les an

ciens p a r c o u r a i e n t les m e r s qu ' i l h a b i t e , et c 'est 

lui seul qu ' i l s ont pu c o n n a î t r e . Il est possible 

que le tachasch de la Bib le , de la peau duque l 

les Israél i tes avaient r ecouver t l ' a rche d 'a l l iance, 

fût le d u g o n g ; c e p e n d a n t il r es te à expl iquer 

c o m m e n t les l inguis tes en sont venus à penser 

à un an ima l don t la peau n e convient que fort 

peu à un tel usage . L u t h e r t r a d u i t le m o t ta
chasch pa r blaireau, d ' au t r e s p a r phoque; mais 

l eque l a r a i s o n ? La chose , j e l 'avoue, i m p o r t e 

peu . Il n ' e s t pas m o i n s é t r ange que , d e tous 

les anc iens a u t e u r s , a u c u n n 'a i t d o n n é u n e des 

c r ip t ion suffisante de l ' an imal qui a servi de base 

à t an t de fables. 

Les Chinois et les Arabes conna issen t le d u 

gong depu i s p lus ieurs s iècles ; ceux-c i le n o m 

m e n t naqua. Mais les p r e m i è r e s données que 

nous avons possédées , nous E u r o p é e n s , sur cet 

a n i m a l , n e d a t e n t q u e du c o m m e n c e m e n t du 

siècle de rn i e r . Dans le réc i t de ses voyages, p u 

blié en 1702, Dampie r di t avoir vu des laman
tins, n o n - s e u l e m e n t en A m é r i q u e , mais encore 

dans le voisinage des Phi l ipp ines , e l K o l b e par le 

d 'un lion de mer, qu i élai t p r o b a b l e m e n t un de 

ces a n i m a u x . 

(i Dans tous m e s voyages sur m e r , dit-il, je 

n 'avais pas e n c o r e eu le b o n h e u r de voir un lion 

de m e r . Mais vers la fin de 1707, il en arriva un 

dans la baie de la T a b l e ; après avoir long temps 

joué dans l 'eau, il se coucha sur un rocher p o u r 

s'y chauffer au solei l . T a n t qu'i l élai t res té dans 

l 'eau, p e r s o n n e n 'avai t été assez ha rd i pour l 'ap

p roche r ; on c ra igna i t que d 'un coup de den t il 

n 'en levâ t à un h o m m e un b ra s ou une j a m b e , ou 

que de sa q u e u e il ne renversâ t les embarca t ions ; 

on voulait , de p lus , la isser au gouverneur l ' hon

neu r de le tue r , ce qu i arr iva en effet. On lui 

t i ra t ro is coups de fusil du bord d ' u n e c h a l o u p e . 

Il s 'agita e n c o r e l o n g t e m p s avant de m o u r i r . 

a Ce lion de m e r r e s s e m b l e à un l ion , si ce 

n 'es t qu ' i l n 'a p a s de poi ls ; dans les au t r e s p a r -

l ies , on ne t rouvera i t a u c u n e r e s s e m b l a n c e . Ce 

[ion d e m e r est bien j a u n e foncé, m a i s sa p e a u 

est d é p o u r v u e de poi ls et m ê m e d 'éca i l lés . Ses 

deux pa t t e s sont t r è s - c o u r t e s e t si mass ives 

qu 'e l les lui servent ce r t e s m i e u x p o u r n a g e r q u e 

p o u r m a r c h e r . Elles n ' o n t n i ongles , n i do ig t s ; 

elles se t e r m i n e n t p a r u n e e x l r é m i l é l a rge 

c o m m e une pe l le , ou p l u t ô t c o m m e une pa t io 

d e c a n a r d . Les p ieds de d e r r i è r e son t r e m p l a 

cés pa r u n e nageo i r e l a rge e t épa isse . Son dos 

est b o m b é , en forme de bosse ; ce qui résu l t e 

sans d o u t e de ce qu ' i l se c o u c h e d ' o r d i n a i r o 

sur son ven t r e . L ' a n i m a l se t e r m i n e en p o i n t e , 

c o m m e les poissons ; il a u n e q u e u e t rès - la rge , en 

d e m i - c e r c l e . Il a p lus de qu inze p ieds de long , 

e t au mo ins au t an t d e c i r con fé rence . De sa 

gra isse , on fait p lus ieurs t onnes d ' hu i l e . Sa lan

gue n 'es t q u e graisse ; el le pèse plus de c i n q u a n t e 

l ivres. » 

Cet te desc r ip t ion ne p e u t s ' app l iquer a u x vé

r i t ab les o ta r ies ; la peau dégarn ie de poi ls et la 

q u e u e d e m i - c i r c u l a i r e son t des c a r a c t è r e s qu i 

se r a p p o r t e n t plutôt, au d u g o n g . 

Ba rchewi l z , c i té pa r Kolbe , r a p p o r t e q u e l 'on 

voit souvent de sa m a i s o n , aux P h i l i p p i n e s , des 

caches de mer qui pa issen t l ' he rbe sur la p lage . 

On t u a u n e femelle sur son o r d r e ; le mâle arr iva 

pour la c h e r c h e r , il fut t u é éga l emen t ; c h a c u n 

de ces poissons avait p lus de six aunes de long . 

11 était réservé aux na tura l i s tes d e ce siècle 

de d o n n e r une desc r ip t ion exac te de ce t a n i m a l . 

' Les F rança i s Diard et Duvaucel furent les p r e -

j mie rs qui d i s séquè ren t u n d u g o n g ; Quoy et 

Gaimard en p u b l i è r e n t u n b o n dessin, et R ù p -

J pel l , qui en observa q u e l q u e s - u n s dans la m e r 

Rouge , fit c o n n a î t r e l eur genre de vie . Nous 

s o m m e s ainsi à m ê m e d ' en faire l ' h i s to i r e . 

j C a r a c t è r e s . — La n a g e o i r e cauda le du d u 

gong est ho r i zon ta l e et é c h a n c r é e d e m i - c i r c u -

l a i r e m e n t ; ce c a r a c t è r e e m p ê c h e de la confon

dre avec celle des l a m a n t i n s . 

Sauf la lôte , q u i ressemble à celle d ' un h ip -

p o p o l a m e ou d 'un bœuf, le d u g o n g a tou t à fait 

l ' appa rence d 'un poisson ; il a de 3 à 5 m è t r e s 

de l ong ; le dos est b r u n â t r e , b l e u â t r e ou gr is 

b lanc , le ven t re b l a n c h â t r e . Le cou est cou r t et 

gros , n e t t e m e n t sépa ré de la tê te , et se confond 

insens ib l emen t avec le t r o n c , qui est a r r o n d i , 

et va en s 'amincissant depu i s le ccu ju squ ' à la 

' q u e u e . Les nageo i res pec to ra l e s , c 'es t -à d i re 
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Fig. 388. Le Dugong vulgaire. 

les b r a s , son t insé rées un p e u en a r r i è re des 
ore i l les , dans le t ie rs in fé r ieur de la h a u t e u r du 
c o r p s ; el les sont l a t g e s , sans ê t r e t r o p g r a n d e s , 
a r r o n d i e s su r leur b o r d an t é r i eu r , t r a n c h a n t e s 
en a r r i è r e . On ne peu t r e c o n n a î t r e les doig ts 
q u ' a u t o u c h e r . La q u e u e forme u n e nageo i r e 
ap l a t i e . La lèvre , supé r i eu re est t r è s - g r a n d e , 
for te , v e r r u q u e u s e , m o b i l e , d é c o u p é e en c œ u r 
en a v a n t ; la lèvre infér ieure est séparée du cou 
p a r un rep l i cu tané p r o f o n d . Les na r ine s se 
t rouven t à la p a r t i e s u p é r i e u r e du m u s e a u , elles 
sont t r è s - r a p p r o c h é e s e t s i m u l e n t deux fentes 
demi -c i r cu l a i r e s . Les yeux son t pe t i t s , ovales, 
f o r t e m e n t b o m b é s e t sa i l lants , pou rvus d ' u n e 
m e m b r a n e c l i gno t an t e , et l eu r b o r d s u p é r i e u r 
est ga rn i d 'une r a n g é e de cils. L ' a n i m a l p e u t les 
f e rmer en con t r ac t an t sa p e a u . Ses orei l les n e 
son t r ep ré sen t ée s q u e pa r de pe t i t e s ouve r tu re s 
a r r o n d i e s . L a peau es t c o u l e u r d e p l o m b m a t 
ou gris b l e u â t r e ; s u r le dos et sur la t è t e , elle 
t i r e sur le vert j a u n â t r e ; sous le ven t r e , elle t end 
au b l euâ t r e et à la cou l eu r de cha i r ; elle est 
m a r q u é e de que lques t aches foncées , a l longées , 
e t po r t e que lques soies c o u r t e s , m i n c e s , r o ides , 
q u i , sur la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , sont p res 

q u e ép ineuses . Les nageo i r e s son t e n t i è r e m e n t 
n u e s . 

Des o rganes i n t e rne s , la den t i t i on offre le 
plus de pa r t i cu la r i t é s cu r i euses . Les incis ives 
son t , chez la femel le , c o u r t e s , ob tuses e t p o i n 
t u e s ; chez le m â l e , elles son t for tes , t r i a n g u 
la i res et en b i seau . Les mola i r e s , au n o m b r e de 
c i n q , vont en a u g m e n t a n t d 'avant en a r r i è r e . 
T o u t e s ces d e n t s , c o m m e n o u s l ' avons d i t en 
exposan t les c a r a c t è r e s d u g e n r e , sont d é p o u r 
vues de rac ines , et elles t o m b e n t souvent avec 
l ' âge . Chez le m â l e , d e u x incis ives a t t e i g n e n t 
une l o n g u e u r de 20 à 33 cen t , et u n e é p a i s s e u r 
de 3 c e n t . ; elles r e p r é s e n t e n t deux défenses qu i 
sont r e c o u v e r t e s d a n s les sept, h u i t i è m e s d e l eu r 
l o n g u e u r pa r la m â c h o i r e et p a r la genc ive . 

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

q u e le d u g o n g h a b i t e tou tes les pa r t i e s de l ' o 
céan I n d i e n . On d i t qu ' i l é ta i t aut refois p lus r é 
p a n d u q u ' a u j o u r d ' h u i , mais on n e p e u t n i l'af
firmer, n i le n i e r . "Vers le n o r d , il r e m o n t e 
j u s q u ' a u mi l i eu de la m e r R o u g e , où il est t r è s -
b ien c o n n u . Tous les nav iga t eu r s l'y on t vu, e t 
il en est peu qui ne pu i s sen t d o n n e r des r e n s e i 
g n e m e n t s sur le naekhe el bahhr (la c h a m e l l e de 
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la me r ) ; ou le djilid, le daouile ou ouroum, 

c o m m e on d i t au sud . 

M œ u r s , l ï a l i i tu i l e s e t r é g i m e . — De tous les 

réc i t s , il r é su l t e que le d u g o n g h a b i t e la m e r ; 

on n e le trouve que r a r e m e n t aux e m b o u c h u r e s 

des fleuves e t j a m a i s dans les fleuves m ê m e s . Il 

r e c h e r c h e le vois inage des cô tes , e t n e s 'avance 

au large que j u s q u ' à la l imi t e e x t r ê m e de la vé 

gé ta t ion . Il se t i en t de pré fé rence dans les baies 

peu p ro fondes et t r a n q u i l l e s , d o n t les eaux son t 

fac i lement chauffées pa r le solei l , et où les vé

gé taux m a r i n s p e u v e n t p r e n d r e u n g rand d é v e 

l o p p e m e n t . J a m a i s , p r o b a b l e m e n t , il n e v ien t 

v o l o n t a i r e m e n t à t e r r e , et il n 'es t pas d o u t e u x 

non p lus q u e ceux q u e l 'on voit sur le r ivage n 'y 

a ient été por t é s pa r le flux. T r o p pa resseux p o u r 

se t r a îne r à la m e r , ils a t t e n d e n t là q u e le flot 

t i e n n e l eu r p e r m e t t r e de gagne r l eu r é l é m e n l . 

Le d u g o n g se m o n t r e à la surface de l 'eau envi

ron u n e fois p a r m i n u t e ; il sort des ondes le 

museau et quelquefois m ê m e la moi t i é du co rps , 

r e sp i re et p longe de n o u v e a u . 

Les p ê c h e u r s d i sen t que les dugongs vivent 

par pa i re s , et r a r e m e n t en pe t i t es famil les . Cela 

ne peu t s'appliquGr qu ' à ceux q u e l 'on t rouve 

sur les cô tes d 'Arab i e , car on en a r e n c o n t r é de 

grands t r o u p e a u x d a n s l ' océan I n d i e n . 

Les m o u v e m e n t s du d u g o n g sont t rès- lents et 

t r è s - l o u r d s ; sa q u e u e n é a n m o i n s est t rès- for te . 

On l 'a observé souvent c o u c h é p a r e s s e u s e m e n t 

au fond de la m e r , a r r a c h a n t de ses grosses l è 

vres les algues qui f o r m e n t la base de son r é 

g ime et les m a n g e a n t t r a n q u i l l e m e n t . Il ne 

qui t te pas u n e local i té tant qu ' i l y t rouve de la 

n o u r r i t u r e ; mais lo r sque la p ra i r i e sous-ma

r ine qu ' i l explo i te est épu i sée , il é m i g r é lente

m e n t vers un a u t r e po in t . 

Les violentes t e m p ê t e s qui r é g n e n t à des sai

sons d é t e r m i n é e s dans la m e r des I n d e s , on t 

u n e inf luence su r les mig ra t ions du dugong . 

L 'ag i ta t ion des flots le force à c h e r c h e r des 

haies et des dé t ro i t s , où sa pa res se n e sera plus 

t r o u b l é e . Ce qu i fait conc lu r e à l ' exis tence de 

c e l t e cause , c 'est son appa r i t i on p é r i o d i q u e à 

cer ta ins end ro i t s où on ne le t rouve j a m a i s 

h o r s de l ' époque des t e m p ê t e s . 

L ' in te l l igence du d u g o n g s e m b l e ê t r e en par

faite h a r m o n i e avec sa l o u r d e u r et sa mass ive lé . 

Ses sens sont peu déve loppés ; sa voix se rédu i t 

à des soup i r s et à de sourds g é m i s s e m e n t s . Les 

j e u n e s f o n t e n t e n d r e , d i t -on , d e s s o n s p lus a igus . 

Ce n ' es t qu 'à l ' époque du r u t que ces êt res 

s tnp ides m o n t r e n t q u e l q u e vivaci té . Les mâles 

se l iv ren t des c o m b a t s acha rnés p o u r la posses

sion des femelles ; à ce t te é p o q u e , la pass ion les 

aveugle , ils ne voient plus r i e n ; aussi les p ê 

cheur s peuvent- i ls alors s 'en r e n d r e a i sément 

ma î t r e s . 

Dans la m e r Rouge, la femelle me t bas un seul 

pe t i t , au mois dé n o v e m b r e ou de d é c e m b r e ; 
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on ne sait à quel m o m e n t la pa r tu r i l i on a l ieu 

dans les aut res m e r s . 

C h a i s e . — C'est à l ' époque des a m o u r s q u e 

l 'on chasse le dugong . On le lue avec des h a r 

p o n s , s u r t o u t p e n d a n t la nui t , quand tou t est 

t r anqu i l l e et q u e l 'on p e u t le m i e u x e n t e n d r e 

de loin les soupi rs de ces a n i m a u x . Les h a r p o n s 

d o n t se servent les p é c h e u r s de la m e r Rouge 

r e s s e m b l e n t à ceux q u ' o n e m p l o i e dans le Sou

dan pour chasse r l ' h i p p o p o t a m e . Rail les d i t q u e 

l'on c h e r c h e tou jours à f rapper l ' an imal à la 

q u e u e ; c a r d e ce t t e m a n i è r e on para lyse tou te 

sa force. Que lque l o u r d q u e para i sse l e dugong , 

il m e t dans ses m o u v e m e n t s u n e énerg ie et u n e 

vivacité inc royab les , lo rsqu ' i l est blessé pa r le 

fer du h a r p o n . Un négoc ian t a l l emand de Mas-

saoua m ' a r acon t é q u ' u n d u g o n g , h a r p o n n é pa r 

un ma te lo t , en t r a îna la c h a l o u p e p e n d a n t plus 

d ' u n e d e m i - h e u r e , e t m i t l ' équ ipage en grand 

d a n g e r , en s ' engagean t au mi l ieu des récifs de 

corai l les plus pé r i l l eux . L o r s q u e de pare i l s cas 

se p r é s e n t e n t , les p é c h e u r s l ancen t au d u g o n g 

p lus i eu r s h a r p o n s p o u r l ' épuiser au plus tô t p a r 

la pe r t e de son sang . 

On di t que les dugongs se p r ê t e n t m u t u e l l e 

m e n t secours en cas de d a n g e r . L 'on a vu le 

m â l e su ivre sa femel le b lessée , et c h e r c h e r à 

l ' en lever aux p ê c h e u r s pa r les c o u p s v igoureux 

d e sa q u e u e . Un des deux es t - i l tué p e n d a n t 

q u e l ' au t re est absen t , celui-ci r e t o u r n e aux 

lieux où son c o m p a g n o n se t ena i t , les p a r c o u r t 

e n tous sens , e t ne les q u i t t e q u e q u a n d il a 

p e r d u tou t e spo i r de le r e t r o u v e r . 

U s a g e s e t p r o d u i t » . — Le dugong est d 'un 

b o n r a p p o r t : sa cha i r , ses den ts , sa graisse son t 

r e c h e r c h é s . Les Malais, les Arabes e t les Abys 

sins le m a n g e n t . P o u r ces d e r n i e r s , c e p e n d a n t , 

sa cha i r n 'es t n u l l e m e n t un m e t s dé l i c i eux ; ils 

d isen t qu ' avan t de la m a n g e r , il faut la laisser 

exposée q u e l q u e s j o u r s au soleil , la saler, la 

faire cu i re l o n g t e m p s ; a u t r e m e n t , elle p e u l 

causer des ind i spos i l ions et m ô m e des mala 

d ie s . Les j eunes a n i m a u x son t b ien plus e s t imés 

q u e les vieux; l eu r v iande est ma ig re et t r è s -

t e n d r e . 

Un vieux dugong fourni t p lus d e 25 ki logr . 

d e gra isse . 

Sur les côtes d 'Abyss in ie , au r a p p o r t de Riip-

pel l , on e m p l o i e la peau du dugong , mais sans 

la t anner . On se b o r n e à la laisser s éche r à l 'air , 

ap rès quo i on en fait des s a n d a l e s . L ' h u m i d i t é 

la gonfle, aussi n e p e u t - o n l ' e m p l o y e r que dans 

les endro i t s secs. Lorsqu 'e l l e est moui l l ée , elle 

devient mol le et spongieuse . 

Autrefois on r e c h e r c h a i t les dcnLs bien plus 

que la cha i r e t la p e a u . On en faisait des c h a p e 

le ts , auxque l s on a t t r i bua i t des ver tus s u r p r e 

n a n t e s ; u n e f e m m e ence in t e n 'avai t qu ' à s'en 

m e t t r e un au cou , elle pouvai t ê t r e sû re q u e ses 

couches se p a s s e r a i en t t r è s - f ac i l emen t . Mais on 

est revenu a u j o u r d ' h u i de ce t t e c r o y a n c e ; aussi 

ces d e n t s , j ad i s t r è s -chè res , on t c o n s i d é r a b l e 

m e n t d i m i n u é de p r ix . 

L E S L A M A N T I N S — M AN AIT 

Die Mari aie. 

C a r a c t è r e s . — Les l aman t in s p r o p r e m e n t 

dits on t la nageo i r e c au d a l e ver t ica le , a r r o n d i e 

et n o n é c h a n c r é e ; p o u r tous les au t re s ca rac 

t è r e s , ils r e s s e m b l e n t aux d u g o n g s . L e u r corps 

p i sc i fo rme est r ecouve r t de poils r a res , sauf sur 

le m u s e a u , où. se t r o u v e n t des soies épaisses . La 

lèvre s u p é r i e u r e est t r o n q u é e , t r è s - m o b i l e ; les 

nageo i res pec to ra l e s son t a r r o n d i e s , et mun ie s 

parfois d 'ongles p la ts . Il s e m b l e qu' i l n 'y ai t que 

6 ver tèbres cerv ica les , de 15 à 17 dorsa les et 

23 cauda les . Les j e u n e s ind iv idus seuls on t des 

incisives qui t o m b e n t de b o n n e h e u r e ; les ind i 

v idus âgés n ' o n t que des m o l a i r e s ; c o m m e chez 

l ' é l éphan t , ces den t s s 'usent , t o m b e n t et sont 

r emp lacées pa r de nouvel les dents p lacées p lus en 

a r r i è re ; la série peu t ainsi ê t re de 10 à 12 d e n t s . 

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

c o m p r e n d t ro i s espèces bien c o n n u e s , qui habi

tent l 'océan A t l a n t i q u e , en t r e le 15° de la t i tude 

sud et le 25° de l a t i t ude n o r d . 

L E L A M A X T I Î S A U S T R A L — MANATVS AVSTJtALIS. 

Dcr schmalschnauzige Lamantin. 

C a r a c t è r e s . — Le l a m a n t i n aus t ra l ou laman

tin d'Amérique, lamantin à museau étroit [fig. 369) 
est l ' e spèce la m i e u x c o n n u e . Il a de 3 m è t r e s 
à 3",30 de long , de 66 à 80 cen t , de la rge , p lus 
de 50 cen t , d e h a u t , e t il pèse de 230 à 400 k i logr . 
Les A m é r i c a i n s d i sen t en avoir vu qu i avaient 
j u s q u ' à 5 et 7 m è t r e s d e long , et de 1 m è t r e et 
demi à 2 mèLrcs de la rge . La p e a u est p r e s q u e 
c o m p l è t e m e n t n u e ; elle ne po r t e que des soies 
cou r t e s e t ro ides , d i s t an tes d ' env i ron 2 c e n t . 
Elle est d 'un gr is b l euâ t r e assez un i fo rme , avec 
le dos et les côtés un peu plus foncés q u e le 
ven t r e . Les soies sont j a u n â t r e s . 

C'est à A lexand re de I l u m b o l d t q u e l 'on doi t 
les p r e m i è r e s données préc ises sur cet an ima l . 
Il en disséqua un à Car r ichana , mission sur les 
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oords de l 'Orénoque , qui avait près de 3 mè t r e s 

de long ; la lèvre supé r i eu re de ce l a m a n t i n , t res

sail lante, r ecouve r t e d 'une peau t r è s -mince , fait 

fonction de t r o m p e , et l ' an imal l ' emplo ie c o m m e 

organe de touche r . La cavité bucca le , qui chez 

les indiv idus f r a î chemen t tués a u n e t e m p é r a 

ture e x c e p t i o n n e l l e m e n t élevée, p r é sen t e une 

s t ruc ture pa r t i cu l i è r e . La langue est p re sque 

immobi l e ; en avant d 'e l le , se t rouven t à c h a q u e 

mâcho i re un b o u r g e o n c h a r n u , et une cavité 

tapissée pa r une m e m b r a n e t r è s -du re , qui se 

co r r e sponden t r é c i p r o q u e m e n t . 

Les p o u m o n s de ces a n i m a u x sont r e m a r q u a 

bles pa r l eu r s t r u c t u r e et leurs d i m e n s i o n s ; ils 

ont 1 m è t r e de long ; sont formés de cellules 

t r è s - g r a n d e s , e t r e s s e m b l e n t à u n e é n o r m e ves

sie na ta to i re . Ils peuven t c o n t e n i r u n e Irôs-

g rande q u a n t i t é d 'a i r . L ' e s tomac est c lo i sonné ; 

l ' intest in a plus de 30 m è t r e s de long. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 

du Sud et l ' A m é r i q u e cen t ra l e sont la vér i tab le 

pa i r ie de ces a n i m a u x . Ils y sont a u j o u r d ' h u i 

bien plus ra res qu ' au t r e fo i s ; l ' h o m m e les y 

poursu i t sans cesse depu i s p lus ieurs s ièc les . 

Ils h a b i t e n t s u r t o u t les côtes de l 'océan Atlan

t ique , et n o t a m m e n t les ba ies , aux envi rons des 

Antil les et de Caycnne . Us son t r a res à S u r i n a m . 

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

a observé que les l a m a n t i n s se t e n a i e n t de p r é 

férence dans la m e r , là cù il y a des sources 

d 'eau d o u c e , p a r exemple à q u e l q u e d i s t a n c e de 

l'île de Cuba, au sud du golfe de Jagua , sur le 

point où les sources d ' eau d o u c e sont en tel le 

a b o n d a n c e , q u e les m a r i n s y font p rovis ion 

d ' eau . Us r e m o n t e n t souvent fort loin le cour s 

des fleuves, et , à l ' époque des i n o n d a t i o n s , a r 

r ivent j u s q u e dans les lacs et les m a r a i s . 

A u j o u r d ' h u i , les l a m a n t i n s se t rouven t p r in 

c ipa l emen t dans le fleuve des A m a z o n e s , dans 

l 'Orénoque et dans ses affluents. « Le soi r , r a 

conte Alexandre de H u m b o l d t , n o u s a r r i v â m e s à 

l ' e m b o u c h u r e du Cano del Mana t i , a insi n o m m é 

à cause du g r a n d n o m b r e de l a m a n t i n s , ou ma
nati, qui y sont pr is c h a q u e année . L 'eau étai t 

r ecouver te de leurs e x c r é m e n t s . Ces a n i m a u x 

sont t r è s - c o m m u n s dans l 'Orénoque , au -dessous 

des ca t a rac te s , dans le Meta et l 'Apure . » 

Le l a m a n t i n austra l a à p e u près les m ô m e s 

m œ u r s que le d u g o n g . Quelques voyageurs onl 

dit qu ' i l so r ta i t parfois de l 'eau p o u r p a î l r e à 

t e r r e ; ma i s , au siècle d e r n i e r déjà, on a démon

tré l ' i nexac t i tude de ces asser t ions . Le l a m a n t i n 

ne paît que les p lan tes qui c ro i s sen t dans l 'eau, 

et il en a suff isamment , t an t est r i c h e la végéta

t ion de tous les cours d 'eau de l 'Amér ique du 

Sud. Il m a n g e j u squ ' à r e m p l i r c o m p l è t e m e n t 

son e s t o m a c et ses in t e s t i n s . Quand il est r a s 

sasié , il se c o u c h e à un endro i t peu p ro fond , le 

rnuseau hor s de l 'eau, p o u r n ' avo i r pas c o n t i 

n u e l l e m e n t à m o n t e r à la surface et à p longe r . 

Dans les a u t r e s m o m e n t s , il n ' a r r ive hor s de 

l 'eau que p o u r r e sp i r e r , et il en senL f r é q u e m 

m e n t le besoin , q u e l q u e g rands que soient ses 

réservoirs a é r i e n s ; aussi préfère-t-il les end ro i t s 

peu profonds des r ivières . 

On ne sait enco re quel le est l ' époque des 

a m o u r s ; on n 'es t pas m ô m e fixé au s u j e t d u n o m 

bre des pet i t s de chaque p o r t é e . Que lques -uns 

disent qu 'e l l e est de deux , et les au t r e s d ' un 

seul . Mais tous p a r l e n t du grand a t t a c h e m e n t 

que la m è r e leur t é m o i g n e . 

C h a s s e . — La chasse d u l a m a n t i n est des 

plus s imp le s . On s ' a p p r o c h e en b a t e a u de l ' en

droi t où se t i ennen t ces a n i m a u x , et q u a n d l ' un 

d 'eux appara î t à la surface p o u r r e s p i r e r , on lui 

lance une flèche, à l aque l le sont a t t a chés u n e 

corde et un m o r c e a u de bois : ce lu i -c i , en flot

tan t , i n d i q u e l ' end ro i t où se trouve l ' an imal ; ou 

i b ien on le h a r p o n n e , et on le t i r e a u p r è s de 

j l ' e m b a r c a t i o n p o u r l ' achever . 

j L ' é p o q u e la p lus favorable p o u r la c h a s s e , est 

celle de la fin des g randes i n o n d a t i o n s , a lors que 

les l aman t in s s o n t d a n s les lacs , dans les mara i s , 

et que l 'eau s 'en écoule . 

C a p t i T l t é . — D'après les réc i ts de d e u x a u 

teurs anc iens , le l a m a n t i n peu t s ' appr ivoiser . 

Martyr , un voyageur qui m o u r u t au c o m m e n c e -

; m c n t d u s e i z i è m e siècle, r a con t e qu 'un cac ique do 

l'île S a i n t - D o m i n g u e fit m e t t r e dans un lac, e t 

n o u r r i r c h a q u e j o u r avec du pain de ma ï s , un 

jeune poisson qu i s 'appelai t manato, et qui ava i t 

éLé pris dans la m e r . u II é tai t si appr ivo isé , qu ' i l 

venai t chaque fois q u ' o n l ' appe la i t ; m a n g e a i t l e 

pain dans la m a i n , se laissait caresser , et p o r 

tait m ô m e les gens sur son dos , les c o n d u i s a n t 

à l ' au t re r ive , p a r t o u t où ils vou la i en t . Mais il 

surv in t un j o u r un fort orage ; une g r a n d e masso 

d 'eau t o m b a des m o n t a g n e s dans le lac , celui-ci 

d é b o r d a et le m a n a t o r e t o u r n a à la m e r , où on 

ne le vit p lus . » Gomara , d o n t le réc i t se r a p 

p o r t e c e r t a i n e m e n t au m ê m e fait, a joute que le 

m a n a t o vécut vingt-s ix ans dans le lac de Guay-

n a b o , e t avait a t t e in t la tai l le d 'un d a u p h i n . Il 

arr ivai t quand on l ' appe la i t Mato; il so r ta i t de 

l 'eau, r a m p a i t à le r re j u s q u ' à la maison , p o u r y 

j r e c e v o i r s a n o u r r i t u r e , et r e t o u r n a i t ensu i teà son 

| l ac , a c c o m p a g n é de j e u n e s garçons d o n t les 

chan t s le c h a r m a i e n t . 
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Une fois il en prit, dix sur son dos , et les t r ans 

por ta à l 'autre r ive , sans p longe r . Un Espagnol 

voulut u n j o u r s ' assurer si sa p e a u était auss i 

d u r e qu ' on le d i sa i t ; il l 'appela et lui lança une 

flèche de la rive : l ' an imal , quo iqu ' i l n ' e û t pas 

été blessé, n 'a r r iva plus j ama i s , q u a n d des gens 

en c o s t u m e e u r o p é e n l ' appe la ien t . Nous n e 

c h e r c h e r o n s pas ici j u s q u ' à que l po in t ce t t e 

h is to i re est vé r id ique ; nous d i rons s e u l e m e n t 

qu ' on n e sau ra i t d o u t e r , d ' après la descr ip t ion 

qui est faite du poisson apprivoisé, qu ' i l ne S 'a

gisse d ' un l a m a n t i n . 

Le n o m espagnol de manato signifie an ima l 

qui a des m a i n s . Les Ind iens a p p e l l e n t le la

m a n t i n apeia ou apia, les P o r t u g a i s p e i x e - b u e y 

ou bœuf-po i sson . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — B e a u c o u p des pa r t i e s 

du l a m a n t i n sont ut i l isées , sa v iande passe p o u r 

Être ma l sa ine , p o u r d o n n e r la fièvre; mais elle 

a b e a u c o u p de goût . D 'après H u m b o l d t , elle se 

r a p p r o c h e plus de celle du p o r c que de celle du 

bœuf. Salée e t s é c h é e au soleil , elle se conserve 

tou te l ' année . 

On la m a n g e p e n d a n t le c a r ê m e et les j o u r s 

de j e û n e en guise de cha i r de p o i s s o n : Gon-

zalo Oviédo van te déjà ce t t e v i a n d e ; il d i t en 

avoir i m p o r t é en E s p a g n e en 1531, et l 'avoir of

ferte à l ' i m p é r a t r i c e . « E l l e s embla si b o n n e à 

t ous , d i t - i l , qu ' i l s c roya ien t m a n g e r de la v iande 

d ' A n g l e t e r r e . » 

Les Guamos et les O tomakos ne conna i s sen t 

pas de mets me i l l eu r q u e la cha i r du l a m a n t i n ; 

aussi s ' adonnen t - i l s p r e s q u e exc lus ivemen t à la 

chasse d e c c t a n i m a l . Les Pa raos , par c o n t r e , ont 

h o r r e u r du l aman t in ; c'est au po in t q u e B o n -

pland en ayan t tué u n , ils se c a c h è r e n t p o u r ne 

pas ê t re obl igés de le t o u c h e r . Us c ro i en t que 

ceux d ' en t r e eux qui en m a n g e n t m e u r e n t in

fa i l l ib lement . 

Alors que les jésui tes é ta ien t à la t ê t e des 

miss ions du cours infér ieur de l ' O r é n o q u e , ils 

se r éun i s sa i en t c h a q u e a n n é e sur l ' A p u r e , avec 

les I nd i ens d e leurs paro isses , p o u r chasser les 

l a m a n t i n s . 

La gra isse de ces a n i m a u x servait à l ' a l imen

ta t ion des l ampes des églises et à la p r é p a r a 

t ion des m e t s . E l le n ' a pas l ' o d e u r désagréab le 

de l 'huile de ba le ine , ou d e l à gra isse des au t res 

m a m m i f è r e s m a r i n s souffleurs. 

La p e a u a 4 c e n t i m è t r e s d ' épa i s seu r , on la 

c o u p e en l an iè res , d o n t on se se r t c o m m e de 

cou r ro i e s , mais elle se gâ te dans l ' eau . 

Dans les colonies espagnoles , on en faisait des 

fouets, qui serva ient à p u n i r les esclaves. 

LES RHYTINÉDÉS — RIIYTfNAE. 

Vie Iiorhenthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les r h y t i n é d é s diffèrent des 

m a n a t i d é s en ce qu ' i l s m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t 

de den t s , du moins chez les adu l t e s , ces organes 

é tant r emplacés pa r une p l aque co rnée au palais , 

c o r r e s p o n d a n t à une p l a q u e ana logue à la m â 

choi re in fé r ieure . 

Cette famille repose su r le g e n r e suivant . 

L E S R H Y T I N E S — REYTINM. 

C a r a c t è r e s . — Les rhy l ines , aussi n o m m é s 

stellères, du n o m de Ste l ler qu i a le p r e m i e r fait 

conna î t r e l ' espèce t ype , on t le co rps a l longé , la 

queue fo r t emen t é c h a n e r c e , des n a g e o i r e s p e 

t i tes , sans t race d 'ongles ni de pha langes ; une 

lêle r e l a t ivement t rès -pe t i t e ; des lèvres doub les , 

garn ies de soies cou r t e s et g ross iè res . 

L E R H Y T I N E B O R É A L — MIYTINA BOREAL1S. 

Die Seekuh ou das Borkenthier. 

« Sur tout le r ivage de l ' î le, et s u r t o u t à l 'em

b o u c h u r e des cours d ' eau , se t r o u v e n t les t r ou 

peaux t r è s - n o m b r e u x des vaches de m e r , ou 

morskaja-korowa, c o m m e les Russes les appe l l en t . 

Les phoques effrayés ayant qu i t té la cô te , n o u s 

c o m m e n c i o n s à souffrir du m a n q u e de n o u r r i 

t u r e ; nous c h e r c h â m e s à.nous r e n d r e maî t res de 

| ces a n i m a u x , e t à t rouver u n m o y e n facile de 

subven i r à n o t r e e n t r e t i e n . Le 21 ma i , je fis la 

p r e m i è r e tentat ive ; j ' e s saya i de t i re r un de ces 

g r a n d s a n i m a u x m a r i n s à t e r r e , au m o y e n d ' u n 

g r a n d et fort c roche t en fer, auque l é ta i t a t t a 

c h é e u n e forte et longue c o r d e ; mais ce fut en 

vain, la peau étai t t rop d u r e , le c r o c h e t t r o p p e u 

a c é r é . On le changea p lus ieurs fois, mais t o u 

j o u r s i n u t i l e m e n t ; les a n i m a u x fuyaient dans la 

m e r , e m p o r t a n t et c r o c h e t et c o r d e . La n é c e s 

sité n o u s força à les h a r p o n n e r . A la fin de ju in , 

on r a c c o m m o d a la yole , qui avait été f o r t e m e n t 

avar iée c o n t r e les r oche r s ; elle fut m o n t é e par 

un p i lo te , q u a t r e r a m e u r s et un h a r p o n n e u r 

qu i avai t à la ma in u n l ong h a r p o n a t t a c h é 

à une c o r d e , c o m m e p o u r la p ê c h e de la ba-
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leine ; les q u a r a n t e h o m m e s de l ' équipage res tés 

sur le r ivage tena ien t l ' au t re bou t de la c o r d e . 

On s 'avança l e n t e m e n t vers les a n i m a u x , qui 

paissaient t r a n q u i l l e m e n t . Dès que le h a r p o n -

neur en eut a t t e in t un, les h o m m e s res tés à t e r r e 

le t i rè rent vers le r ivage ; ceux qui é ta ien t dans 

la yole le h a r c e l è r e n t , le fa t iguèren t , le p e r c è 

rent d e coups de cou teau e t de ba ïonne t t e ; 

l 'animal, épuisé pa r la p e r t e de son sang, fut t iré 

au rivage et a t t aché p e n d a n t la m a r é e h a u t e . La 

marée basse le laissa à s e c ; on le dépeça , on 

por ta la v iande et la graisse à la maison ; on mi t 

ia viande dans de g r a n d s t o n n e a u x , on suspen

dit la graisse à des échafaudages élevés. Nous 

nous t r o u v â m e s ainsi ayan t de la n o u r r i t u r e en 

a b o n d a n c e , et nous p û m e s c o n t i n u e r la c o n 

s t ruc t ion du navire qui devai t nous sauver . » 

C'est ainsi q u e Ste l ler , q u i , e n n o v e m b r e 1711 , 

avait é c h o u é su r l'Ile e n c o r e i n c o n n u e de Beh

r ing , e t y avait passé dix t r i s tes m o i s , c o m m e n c e 

sa de sc r ip t i on du r h y t i n e b o r é a l ou vache de 
mer, c o m n i e le n o m m e l ' i l lustre voyageur . Ce 

cur ieux m a m m i f è r e mar in s e m b l e avoir c o m 

p l è t emen t d i spa ru . V ing t - sep t ans ap rès Ste l ler , 

on tuait le d e r n i e r . Depuis , à la vé r i t é , on a 

bien encore t rouvé soit un c r â n e , soi t une p laque 

pa la t ine , ou que lques os d u sque le t t e , mais on 

n'a plus vu d ' ind iv idu vivant . 

Al léchés par les p romesse s lucra t ives de la 

société russe d e - d é c o u v e r t e s , les p ê c h e u r s de 

baleines et les aven tu r i e r s se l a n c è r e n t en masse 

dans la m e r de Behr ing , et firent u n tel c a r n a g e 

d e ces pais ibles hab i t an t s de la mer , qu ' i l s d i s 

p a r u r e n t du n o m b r e des ê t res vivants . Depu i s , 

on s'efforça va inemen t de r e t rouve r u n de ces 

a n i m a u x . Tous les navi res qui firent voile vers 

ces parages en furent p révenus ; aucun n ' e n r a p 

p o r t a de nouvel les . 

C a r a c t è r e s . — Ste l ler r e g a r d e l ' e spèce qu ' i l 

d é c r i t sous le n o m de vache de mer c o m m e le 

lamant in découver t p a r D e m a n d e z . Mais il r é 

sulte é v i d e m m e n t de sa desc r ip t ion que c'est un 

animal t ou t à fait différent des s i rènes c o n n u e s 

j u sque - l à . Au lieu de den t s , c o m m e nous l 'avons 

d i t , la m â c h o i r e po r t a i t qua t r e p laques qui 

n ' adhé ra i en t qu ' aux gencives , ca rac tè re suffi

sant p o u r faire r econna î t r e l ' an imal . Mais nous 

laissons la pa ro le au seul na tura l i s te qui l 'ait 

décr i t , à S te l le r . 

« Les p lus g rands de ces a n i m a u x , di t - i l , on t 

de 4 à 5 brasses , soit de 28 à 33 p ieds anglais 

de long , e t un q u a r t de brasse d e c i rconfé

rence , dans leur p o i n t le plus épais , au voisi

nage de l ' ombi l i c . La pa r t i e a n t é r i e u r e de leur 

c o r p s , j u s q u ' à l ' ombi l i c , r a p p e l l e les p h o q u e s ; 

la pa r t i e p o s t é r i e u r e est celle des poissons . Lo 

sque le t t e de la tê te ne diffère q u e peu de celui 

d ' u n e t ê t e de cheval ; mais q u a n d la peau et les 

cha i r s y sont e n c o r e , c 'es t u n e t ê t e de buffle. 

Dans la b o u c h e , se t rouven t , au lieu de d e n t s , 

deux os larges , a l longés , l i s ses , l âches , a t t a 

chés l 'un au palais , l ' au t re à la m â c h o i r e in fé 

r i e u r e . Tous deux sont m a r q u é s d e sil lons et dû 

saillies n o m b r e u s e s , e n t r e c o u p é e s ; l ' an ima l s 'en 

sert p o u r b roye r les p lan tes d o n t il se n o u r r i t . 

Les lèvres sont couver t e s de soies fortes et n o m 

b r e u s e s ; celles d e la m â c h o i r e in fé r i eu re o n t 

l ' épaisseur d ' une pliwne de p o u l e ; à leur cavi té 

c en t r a l e , on r e c o n n a î t fac i lement la s t r u c t u r e 

des poi ls . Les yeux n e son t pas plus g r a n d s q u e 

des yeux de m o u t o n ; ils n ' o n t pas de p a u p i è r e s . 

L ' o u v e r t u r e du c o n d u i t audi t i f est pe t i t e et ca 

chée ; on ne p e u t la t rouver au mi l i eu des pl is 

e t des saillies de la peau ; il faut dépou i l l e r la 

tê te , et on la r econna î t a lors à sa Couleur n o i r e , 

b r i l l an te : elle n 'a que le d i a m è t r e d 'un po i s . Il 

n ' y a nul vestige d 'ore i l le e x t e r n e . 

« La t ê t e est r a t t a c h é e au corps pa r u n cou 

cou r t , m a l l imi té . Les pa t t e s de devant on t deux 

a r t i cu l a t i ons ; l eu r e x t r é m i t é r e s s e m b l e un p e u 

à un pied de cheval ; elles sont m u n i e s à leur 

face infér ieure de poils n o m b r e u x , ro ides et' 

se r rés c o m m e ceux d ' une b rosse . On n 'y peu t 

r e c o n n a l l r e ni doigts ni ong les . L ' a n i m a l se s e r t 

de ses pa t t e s p o u r nage r e t p o u r cue i l l i r les 

p lan tes m a r i n e s . Au-dessous des pa t t e s , son t les 

m a m e l l e s , en forme de seins, mun ie s d e m a m e 

lons no i r s , r ugueux , de 5 c e n t i m è t r e s de long , 

et auxque l s abou t i s sen t des c o n d u i t s ga lac to -

p h o r e s i n n o m b r a b l e s . Quand on presse for te

m e n t les m a m e l o n s , il en sort u n e g r a n d e q u a n -

t iLé d 'un lai t , plus doux et p lus c r é m e u x q u e 

celui des m a m m i f è r e s t e r r e s t r e s . Le dos de ces 

a n i m a u x r e s s e m b l e à celui du bœuf : les flancs 

son t r o n d s e t a l longés , le ven t re a r r o n d i e t 

t e n d u , de telle sor te q u ' à la m o i n d r e b l e s su re 

les in tes t ins s 'en é c h a p p e n t en p r o d u i s a n t u n 

sifflement. A par t i r des o rganes gén i t aux , l ' an i 

mal va en déc ro i s san t r a p i d e m e n t ; la queue se 

t e r m i n e pa r une nageo i re , r e m p l a ç a n t les pa i t e s 

de d e r r i è r e ; t r è s - m i n c e r e l a t i v e m e n t a u r e s t e d u 

c o r p s , e l lea n é a n m o i n s e n c o r e deux pieds (0 r a ,66) 

d e l a rge , à la naissance de la nageo i re . Cet a n i 

mal n ' a pas de nageo i re dorsa le , ce qui le dis t in

gue des ba le ines . La nageoi re cauda le est hor izon

ta le , c o m m e celle des d a u p h i n s e t des ba le ines . 

M œ u r s , l i a l i i t u d e g e t r é g i m e . — «CesanimauX 

vivent dans la m e r , réunis en t r o u p e a u x , c o m m e 
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les bœurs . Le mâ le et la femel le s o n t l 'un près 

de l ' au t re ; les pe t i t s j o u e n t devant eux , p rès du 

r ivage . Us n e s ' inqu iè ten t de rien que de l eu r 

n o u r r i t u r e . Ils ont c o n t i n u e l l e m e n t le dos et la 

moi t i é du co rps h o r s de l 'eau. C o m m e les m a m 

mifères t e r r e s t r e s , ils m a n g e n t en se m o u v a n t 

l en t emen t ; a l ' a i d e d e l e u r s p a t t e s , i l s d é t a c b e n l l c s 

he rbes des p ie r res su r l e squc l l e s elles c ro i s sen t et 

les m â c h e n t sans cesse ; la s t r u c t u r e de leur es

t o m a c m 'a c e p e n d a n t m o n t r é qu ' i l s n e r u m i n e n t 

pas , c o m m e j e l 'avais d ' a b o r d c ru . E n m a n 

gean t , ils r e m u e n t le cou e t la tè te , c o m m e le 

font les bœurs ; t o u t e s les m i n u t e s , ils so r t en t la 

tfite de l 'eau, et font u n e insp i ra t ion b r u y a n t e , 

à la m a n i è r e des chevaux . L o r s q u e l ' eau baisse , 

ils s 'é lo ignent de la t e r r e ; q u a n d elle m o n t e , 

i ls se r a p p r o c h e n t d u r ivage , et assez p rès p o u r 

q u e nous pu i s s ions les f r apper d e p u i s la t e r r e 

avec nos b â t o n s . 

a Us n ' o n t nu l le c r a in t e de l ' h o m m e ; ils n e 

para i ssen t pas non p lu s avoir l ' ou ïe très-fine, 

c o m m e l'a di t H e r n a n d e z . J e ne pus , c o m m e cet 

a u t e u r , voir chez eux la m o i n d r e t r a c e d ' une 

in te l l igence r e m a r q u a b l e ; p a r c o n t r e , ils se t é 

m o i g n e n t l ' un à l ' au t r e b e a u c o u p d ' a t t a c h e 

m e n t . Quand u n étai t b l essé , t ous les aut res s'ef

força ien t de Je sauver . Les uns fo rma ien t un 

ce rc l e , p o u r e m p ê c h e r l e u r c a m a r a d e b lessé 

d ' ê t re en t ra îné au r i vage ; les au t re s c h e r c h a i e n t 

à renverser la yole ; d 'aut res e n c o r e se cou

cha i en t sur Je flanc, et c h e r c h a i e n t à éca r t e r le 

h a r p o n , ce à quoi ils r é u s s i r e n t p lus ieurs fois. 

Ce n e fut pas sans é t o n n e m e n t que nous v îmes 

un mâle reveni r deux j o u r s de sui te a u p r è s du 

cadavre de sa femel le , c o m m e p o u r s ' assurer de 

son é ta t . Quoique nous en eussions blessé et 

tué un grand n o m b r e , ils r e s t è r e n t toujours au 

m ô m e e n d r o i t . 

« L ' a c c o u p l e m e n t avai t lieu au mo i s de ju in ; 

la femelle fuyait l e n t e m e n t , se r e t o u r n a n t con 

t i n u e l l e m e n t , et le mâ le ne se lassait pas de la 

p o u r s u i v r e , j u squ ' à ce qu' i l en fût venu à se s fins. 

« L o r s q u e ces a n i m a u x veulen t se r epose r à 

t e r r e , ils se c o u c h e n t s u r l ' eau et se laissent 

p o r t e r par les flots c o m m e des m o r c e a u x de bois . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — « Ces a n i m a u x se t r o u 

vent t o u t e l ' a n n é e dans l 'île en t r è s - g r a n d e abon

dance ; aussi les hab i t an t s de la côte or ienta le du 

K a m t s c h a l k a peuven t - i l s toujours en avoir de 

la graisse et de la v iande en a b o n d a n c e . 

« L a peau est c o m p o s é e de deux couches ; la 

couche ex te rne est n o i r e ou b r u n noi r , épaisse 

d 'un p o u c e (0"\027), p r e s q u e aussi solide que 

du l iège , r u g u e u s e et p e r c é e de t rous . Elle est 

formée de fibres ver t ica les , se r rées l 'une près de 

l ' au t r e , c o m m e le gypse r a y o n n é . Cette c o u c h e 

ex t e rne , qui s 'enlève fac i lement , est à r e g a r d e r , 

j e c ro i s , c o m m e r é su l t an t d ' une t r ans fo rma t ion 

des poi ls , d e m ê m e q u e celle q u ' o n observe chez 

la ba le ine . 

« La seconde c o u c h e est un peu plus épaisse 

q u ' u n e peau d e bœuf; elle est forte et b l anche . 

Au-des sous est u n e c o u c h e de graisse de q u a t r e 

doigts d 'épa isseur , puis v i ennen t s e u l e m e n t les 

cha i r s . J ' e s t ime le p o i d s de l ' an ima l , la peau, 

la graisse , les os et les in tes t ins y c o m p r i s , à 

480 q u i n t a u x . La gra isse n ' es t pas mol le et h u i 

l e u s e ; elle est d u r e , d 'un b lanc d é n e i g e , e t , 

exposée que lques j o u r s à l 'a ir , elle p rend u n e 

cou leu r j a u n e , c o m m e de bon b e u r r e de Ho l 

l a n d e . Cui te , elle est b i en me i l l eu re que la mei l 

l eu re graisse de bœuf. F o n d u e , elle a la cou leu r 

et la f ra îcheur d e l 'hui le d 'ol ive, le goût d e 

l 'hu i le d ' a m a n d e s d o u c e s ; n o u s en buvions à 

tasse p l e i n e , sans en ê t r e n u l l e m e n t dégoû tés . 

La q u e u e n ' e s t p r e s q u e q u e d e la gra isse , qui 

est p lus dé l ica te q u e celle des au t res par t i es d u 

c o r p s . La graisse des j e u n e s ind iv idus r appe l l e 

le lard de po rc , et l eur v iande cel le du veau. 

Elle gonfle de m a n i è r e à doub le r de v o l u m e ; 

elle est cu i t e en u n e d e m i - h e u r e . On ne peu t 

d i s t inguer la v iande des vieux an imaux de ce l le 

du bœuf. On peu t , m ê m e en é té , la la i sser à l 'air 

deux sema ines et p lus , sans qu 'e l le se gâ te , bien, 

que soui l lée p a r les m o u c h e s et couver te d e 

vers . El le est p lus rouge q u e celle des a u t r e s 

a n i m a u x ; on d i ra i t , à la voir , qu 'e l le a été sa lée 

avec du sa lpê t re . 

« Son usage est t r è s - sa in ; nous en fîmes t ous 

l ' expér ience ; nous nous t rouvâmes plus forts e t 

mieux p o r t a n t s . Cela se fit su r tou t sent i r chez 

les ma te lo t s , qui j u sque - l à avaient souffert d u 

scorbu t , sans pouvoi r s 'en gué r i r . Nous i'îmes-

des provis ions p o u r n o t r e d é p a r t . Si n o u s n ' a 

vions pas eu ces a n i m a u x , n o t r e r e t o u r n e se 

se ra i t p e u t - ê t r e j a m a i s effectué. 

" « J e n 'a i pas été peu é tonné de n 'avoi r r ien p u 

a p p r e n d r e a u K a m t s c h a l k a , a v a n t m o n voyage, au. 

sujet de la vache de m e r ; mais à m o n r e t o u r , j ' e n 

t end i s dire q u ' o n t rouva i t ces a n i m a u x d e p u i s 

le cap de Krono t sk j u squ ' au golfe d 'Awat scha , 

et que parfois les cadavres en sont rcjelés sur le 

r ivage. Les Kamlschada l e s , à défaut d ' au t r e s 

n o m s , les appe l l en t les mangeurs d'herbes, o 
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L E S C É T A C É S 

Die Walthiere. 

i n n t c . î T P » . — Les cé tacés son t p a r m i les 

m a m m i f è r e s ce que les po issons sont p a r m i les 

ver tébrés , c 'es t -à-di re des ê t res con fo rmés p o u r 

une vie exc lus ivement a q u a t i q u e . Les p h o q u e s 

passent un t iers envi ron d e l e u r ex i s tence à t e r re ; 

ils y na issent , ils y d o r m e n t e t s'y chauffent aux 

rayons du solei l . Les s i rènes p e u v e n t aussi y 

vivre; les cé tacés ne sau ra ien t exis ter q u e dans 

l 'eau. L e u r taille g igan te sque i n d i q u e déjà que 

ce n ' e s t q u ' a u mi l ieu de ce t é l é m e n t qu ' i l l eu r 

est possible d e se mouvo i r ; d ' un a u t r e cô té , la 

m e r avec ses r ichesses infinies peu t seule l eu r 

fournir de la n o u r r i t u r e en q u a n t i t é suffisante. 

Sang chaud et r e sp i ra t ion p u l m o n a i r e , vivi

pari té e t l a c t a t i o n , d é v e l o p p e m e n t p a r f a i t d u ce r 

veau e t des nerfs : tels sont les c a r a c t è r e s 

essent ie ls des m a m m i f è r e s . Les cé tacés pa r 

t agen t ces c a r a c t è r e s avec les o rd r e s q u e nous 

avons déjà passés en r e v u e . Mais p o u r tous les 

au t res po in t s de l ' o rgan isa t ion , ils s 'é lo ignent 

des m a m m i f è r e s t e r r e s t r e s p lu s e n c o r e que les 

espèces de l ' o r d r e p r é c é d e n t . 

Les cé tacés on t un co rps lourd et massif, sans 

m e m b r e s ex té r i eu r s . L e u r tê te é n o r m e et m o n s 

t rueuse n ' es t pas n e t t e m e n t séparée d u c o r p s ; 

ce lui -c i va en s ' aminc i ssan t d ' avan t en a r r i è r e , 

et se t e r m i n e par une nageo i r e c auda l e l a rge et 

ho r i zon ta l e . Les m e m b r e s pos t é r i eu r s , q u e nous 

avons vus exis ter chez tous les m a m m i f è r e s , les 

s i r ènes excep t ée s , font c o m p l è t e m e n t défau t ; 

les p ieds de devan t sont devenus de vér i tables 

nageo i res , et il faut le scalpel p o u r y r e c o n n a î t r e 

des ma ins . Une n a g e o i r e dorsa le , fo rmée de 

tissu a d i p e u x , mais n'exisLant pas tou jours , 

a u g m e n t e e n c o r e l eu r r e s s e m b l a n c e avec les 

po issons . L e u r b o u c h e est l a r g e m e n t fen

due , d é p o u r v u e de lèvres ; elle r e n f e r m e un 

n o m b r e cons idé rab l e de den t s , ou bien des 

f a n o n s ; il n 'y a pas de paup i è r e i n t e r n e , et 

les m a m e l l e s sont p lacées p r è s des organes gé 

n i t aux . 

La s t r u c t u r e i n t e r n e offre aussi p lus ieurs 

p a r t i c u l a r i t é s . Les os sont formés de cellules 

spong ieuses , r e m p l i e s d ' une graisse l iqu ide qui 

les p é n è t r e t e l l e m e n t , qu ' i l s para i ssen t gras lors 

m ê m e qu 'on les expose l o n g t e m p s à l ' a i r ; ils 

— CET ACE A. 

The Whales. 

sont dépou rvus de canal médu l l a i r e . Le c r âne 

est é n o r m e , e t , dans peu d ' espèces , il est p r o 

p o r t i o n n é au v o l u m e du res te du corps . Les os 

en sont rel iés d ' une m a n i è r e tou te s p é c i a l e ; ils 

sont l â c h e m e n t i m b r i q u é s les uns sur les a u t r e s , 

ou n e sont unis en t re eux q u e pa r des p a r t i e s 

m o l l e s ; q u e l q u e s - u n s sont r u d i m e n l a i r e s , les 

au t re s e x t r a o r d i n a i r e m e n t déve loppés . 

Dans la co lonne ve r t éb ra l e , la pa r t i e cervi

cale est su r tou t à c o n s i d é r e r . Les ve r t èb re s y 

sont e n c o r e au n o m b r e d e s e p t ; mais ce n e sont 

p lus que des a n n e a u x m i n c e s , ap la t i s , t r è s -peu 

m o b i l e s , et souvent soudés e n t r e eux de te l le 

façon q u e leur n o m b r e pr imi t i f n ' e s t i n d i q u é 

q u e pa r les t r o u s de con juga i son qui l ivrent 

passage aux nerfs . Ce son t g é n é r a l e m e n t les 

p r e m i è r e s ve r t èb res qu i son t s o u d é e s ; parfois , 

la d e r n i è r e seule est l ibre ; mais elle peu t ê t r e 

c o n f o n d u e avec les a u t r e s . Les cé tacés ont de 11 

à 19 ve r t èb res dorsa les , de 10 à 24 l o m b a i r e s , 

p lus , pa r c o n s é q u e n t , q u e tous les au t res m a m 

mifères , et de 22 à 24 c a u d a l e s . Le n o m b r e des 

vraies côtes est tou jours r e s t r e i n t ; les vér i t ab les 

bale ines n ' en on t q u ' u n e p a i r e ; et j a m a i s on 

n ' e n c o m p t e p lus de six. Les fausses côtes son t 

toujours b ien p lus n o m b r e u s e s . 

Les m e m b r e s a n t é r i e u r s son t r e m a r q u a b l e s 

par la fo rme c o u r l e et p l a t e d e leurs os e t l e 

n o m b r e c o n s i d é r a b l e des p h a l a n g e s ; t a n d i s 

qu' i l n 'y en a que t ro is chez les au t re s m a m m i 

fères, on en t rouve chez que lques cé tacés s ix, 

neuf e t m ê m e douze . 

Les den t s on t une s t r u c t u r e foute spéc ia le . 

D 'o rd ina i r e , c h a q u e m â c h o i r e p o r t e des den t s 

t ou t e s s emblab le s , et en t rès-grand n o m b r e . 

Les musc les on t u n e d ispos i t ion fort s i m p l e ; 

ils sont t r è s - v i g o u r e u x , et p r o p o r t i o n n é s à la 

tai l le de l ' an imal . La masse n e r v e u s e est r e la t i 

vemen t très-faible ; chez u n e ba le ine qui pèse 

3,500 k i l o g r a m m e s e t q u i est longue de 6 mè t r e s , 

le cerveau ne pèse pas 2 k i l o g r a m m e s , pas 

p lus que celui d 'un h o m m e , lequel n ' a t t e in t q u e 

r a r e m e n t un poids de plus de 100 k i l o g r a m m e s . 

Tous les o rganes on t un m é d i o c r e déve loppe 

m e n t . Les yeux sont pe t i t s , les orei l les n e son t 

q u ' i n d i q u é e s . Le nez a p e r d u ses fonct ions , e t 
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n ' e s t p lus q u ' u n c o n d u i t aé r ien : on n ' a t rouvé 

dene r f s olfactifs chez aucun cé t acé . Il n 'y a d o n c 

r i en à dire sur l ' o d o r a t , et q u a n t au t o u c h e r , il 

ex is te , mais faible. 

C o m m e on peu t s'y a t t e n d r e , les o rganes r e s 

p i r a to i r e s de ces a n i m a u x son t en h a r m o n i e 

avec le mi l ieu où ils v ivent . Le larynx n ' es t p lus 

des t iné à ê t r e u n o r g a n e p h o n a t e u r ; il do i t 

s e u l e m e n t laisser passe r une g r a n d e quan t i t é 

d 'a i r à la fois; les condu i t s a é r i ens sont d o n c 

t r è s - g r a n d s ; les p o u m o n s on t u n v o l u m e c o n s i 

d é r a b l e ; les b r o n c h e s sont a n a s t o m o s é e s e n t r e 

elles. D 'au t res d isposi t ions c o n c o u r e n t à faci

l i te r la r e sp i r a t ion . Les a r t è r e s a o r t e s e t p u l 

m o n a i r e s on t des d ive r t i cu lums t r è s - spac ieux , 

où peu t s ' a ccumule r le sang oxygéné ou vicié. 

Les g landes sal ivaires m a n q u e n t . La l a n g u e 

est t r è s -g rande , l ' e s tomac g é n é r a l e m e n t divisé , 

le foie pe t i t , l ' in tes t in de l o n g u e u r v a r i a b l e . 

Le co rps est r ecouve r t d 'une peau l i sse , et 

n ' ayan t sur q u e l q u e s po in t s r e s t r e i n t s que des 

soies r a re s . Elle es t mol le , ve loutée au touche r , 

grasse . Son épaisseur est m é d i o c r e , mais a u -

dessous d'elle se t rouve u n e forte c o u c h e d e 

gra i sse . 

Il est p r e s q u e inu t i le de faire r e m a r q u e r 

c o m b i e n ce t te s t r u c t u r e est a p p r o p r i é e à la vie 

a q u a t i q u e des ba le ines . La p e a u lisse facil i te 

les m o u v e m e n t s de ces a n i m a u x ; la c o u c h e d e 

graisse en d i m i n u e le p o i d s , r e m p l a c e les poi ls 

c o m m e organes de p r o t e c t i o n c o n t r e le froid, 

e t p e r m e t aux cé tacés de rés i s t e r à l ' é n o r m e 

p res s ion qu ' i ls s u p p o r t e n t q u a n d ils p longen t 

au fond d e la m e r . L e u r s vastes p o u m o n s 

p e u v e n t e m m a g a s i n e r des q u a n t i t é s cons idé

rables d 'a i r , et les arLères é n o r m é m e n t d i la tées 

qui r e l i en t le c œ u r et les p o u m o n s p e u v e n t 

r e n f e r m e r assez d e sang a r t é r i a l i sé , p o u r q u e 

ces a n i m a u x pu i s sen t r e s t e r l o n g t e m p s sans 

r e sp i r e r . 

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

des cé tacés dans t ou t e s les m e r s du g l o b e ; mais 
t and i s q u e les uns on t une aire de d i spers ion 
assez é t e n d u e , les au t re s sont confinés dans 
les régions les p lus f ro ides ; q u e l q u e s - u n s sont 
c o s m o p o l i t e s . 

M œ u r s , h a b i t u i i e s et r é g i m e . — Tous les 

cétacés évi ten t le voisinage des côtes , la t e r r e 
l eur é tan t funeste . Les r e p r é s e n t a n t s d ' une 
seule famille de cet o r d r e r e m o n t e n t les fleuves 
assez loin, sans al ler toutefois au delà du po in t 
où la m a r é e se fait sen t i r . L e s a u t r e s n e q u i t t e n t 
pas l 'eau salée. Aucun cé tacé n e peu t se m o u 
voir h o r s de l 'eau, e t q u a n d une l e m p ô t e les 

fait é c h o u e r s u r le r ivage , ils son t p e r d u s sans 
r e s s o u r c e . 

A ce r ta ines saisons, ils é m i g r e n t et p a r c o u r e n t 
la mer , suivant un t ra je t d é t e r m i n é . T o u s les 
cé tacés nagen t avec la plus g r a n d e facil i té , sans 
efforts visibles, et p lus i eu r s avec u n e i n c r o y a b l e 
r ap i d i t é . D ' o r d i n a i r e , ils se t i e n n e n t à la s u r 
face de l'eau ; il est m ê m e p r o b a b l e qu ' i l s n e 
d e s c e n d e n t dans les g r a n d e s p r o f o n d e u r s q u e 
lorsqu ' i l s son t blessés . La c o u c h e s u p é r i e u r e 
de l 'eau est l eur vé r i t ab le d o m a i n e . 

Ils so r t en t la t ê t e e t u n e p a r t i e d u dos p o u r 
r e sp i r e r . L e u r r esp i ra t ion est s ingu l i è re . Arr ivé 
à la surface, le cé tacé souffle b r u y a m m e n t l 'eau 
qu i a p é n é t r é dans ses na r ine s i n c o m p l è t e m e n t 
f e rmées , et cela avec une tel le force, que cet te 
co lonne d 'eau , r édu i t e en p o u s s i è r e , s 'é lèveà S ou 
6 m è t r e s . On d i ra i t u n j e t d e v a p e u r s ' é c h a p -
p a n t d ' un tuyau é t r o i t ; le b r u i t qu ' e l l e fait r e s 
s e m b l e aussi à celui de la vapeur . Ce n 'es t d o n c 
pas un j e t d ' eau , s e m b l a b l e à celui ' d ' u n e fon
t a ine , e t tel q u e le r e p r é s e n t e n t les d e s s i n a t e u r s , 
ou que l 'on t déc r i t que lques na tu ra l i s t e s . A c e t t e 
exp i ra t ion s u c c è d e u n e in sp i r a t i on b r u y a n t e e t 
r a p i d e ; souven t l ' an imal en fait q u a t r e ou c inq 
dans une m i n u t e , mais la p r e m i è r e seu le est 
p r é c é d é e d e l ' é v a c u a t i o n d u l i q u i d e . Les n a r i n e s 
sont d isposées de te l le sor te que c 'est tou jours 
la p r e m i è r e pa r t i e d u corps qui a r r ive h o r s d e 
l 'eau. Une ba le ine qu i nage t r a n q u i l l e m e n t 
r e sp i r e environ u n e fois c h a q u e m i n u t e et demie ; 
m a i s son i m m e r s i o n peu t ê t r e b ien p lus l o n g u e . 
Scoresby dit q u ' u n e b a l e i n e b lessée peu t r e s t e r 
j u s q u ' à vingt m i n u t e s sans r e sp i r e r . Dans c e 
cas, le sang oxygéné , en réserve d a n s les p o c h e s 
a r té r ie l les , c o n c o u r t à d i m i n u e r le beso in d e 
r e s p i r a t i o n ; mais à la fin ce beso in se faisant v io 
l e m m e n t sen t i r , l ' an imal doi t pa ra î t r e à la su r 
face, sous pe ine d ' a sphyx i e . Quand un "cétacé 
m a n q u e d 'a i r , il m e u r t a sphyx ié , c o m m e t o u t 
au t r e m a m m i f è r e , et dans un t r è s - c o u r t e s p a c e 
de t e m p s : u n e ba le ine qui s 'étai t pr ise dans l es 
câbles avec lesquels on avait a t t aché u n e a u t r e 
ba le ine , m o u r u t en que lques m i n u t e s . Il est dif
ficile de c o m p r e n d r e c o m m e n t ces a n i m a u x , 
d o n t la r e sp i r a t ion est c e p e n d a n t a é r i e n n e , 
m e u r e n t r a p i d e m e n t lo rsqu ' i l s sont à sec . Ce 
n 'es t ce r tes pas l 'a ir qui leur m a n q u e , et d ' un 
au t re cô té ce ne peu t 6tre} la faim qui les t u e 
en si p e u de t e m p s . Toujours est-il q u ' u n c é 
tacé échoué sur la côte est des t iné à pé r i r . 

T o u s les cé tacés sont ca rnass ie r s , et ils n e 
m a n g e n t de végétaux que pa r h a s a r d . On n ' a 
pas e n c o r e la p reuve q u ' u n e ba le ine (Jlalœno-
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ta a boops), pa isse les a lgues , don t on t rouve 

souvent son e s t o m a c r e m p l i , ou qu 'un d a u p h i n 

m a n g e les fruits t o m b é s dans l 'eau du fleuve. 

Les a n i m a u x m a r i n s , pet i ts ou g r ands , à q u e l q u e 

c lasse qu' i ls a p p a r t i e n n e n t , c o m p o s e n t l eur r é 

g i m e . Les p lus g r a n d s cé tacés se nou r r i s sen t i 

•de ceux don t la taille est la plus exiguë , et inver 

s e m e n t . Les narvals et les d a u p h i n s sont de 

vér i t ab les ca rnass ie r s , qui n e r e spec t en t m ê m e 

pas l eu r s s emblab le s lorsqu ' i l s sont p lus faibles ; 

les ba le ines , au c o n t r a i r e , n e m a n g e n t que de 

pet i ts a n i m a u x , d e pe t i t s po i ssons , des c r u s t a 

cés , des mo l lu sques n u s , des anné l ides , e tc . On 

p e u t se f iguier que l le q u a n t i t é il en faut p o u r 

n o u r r i r un de ces géan t s ; une seule ba l e ine 

avale c h a q u e j o u r des mi l l ions et des mi l l ia rds 

de ces pe t i t s Êtres. 

Tous les cé tacés sont soc iables . Là où l ' h o m m e 

n'a pas encore t r o u b l é l eu r r epos , ils vivent en 

1 loupes n o m b r e u s e s . Tous m o n t r e n t les uns 

p o u r les au t res u n g r a n d a t t a c h e m e n t ; le mâle 

e t la femel le s u r t o u t se t é m o i g n e n t beaucoup 

d'alTection. 

BREUM. 

On m a n q u e de données précises sur l ' époque 

de l ' a c c o u p l e m e n t . P e u l - ô t r e , a - t - i l l ieu t o u t e 

l ' a n n é e , mais su r tou t à la fin de l ' é t é . Les t rou

peaux , à ce m o m e n t , se divisent en coup les , qu i 

r e s ten t e n s e m b l e p e n d a n t l o n g t e m p s . Le m â l e 

t é m o i g n e son a r d e u r en f rappan t la m e r de ses 

fortes nageoi res e t en agi tan t les ondes a u t o u r 

de lui . Il se couche sur le dos , dresse la t ê t e , 

saute au -dessus de l 'eau, p longe , r epa ra î t de 

nouveau à la surface, c h e r c h a n t par ces j eux à 

c h a r m e r sa femelle . On ne connaî t pas la d u r é e 

de la ges ta t ion . On a d m e t qu 'e l le n ' e s t que de 

neuf ou dix moi s , mais les p reuves m a n q u e n t . 

Il est p r o b a b l e que les pet i tes espèces ne 

p o r t e n t que neuf m o i s ; mais , chez les g randes , 

la ges ta t ion peu t t o u t aussi b ien ê t re de vingt 

e t un ou v ingt -deux mois que de neuf ou d i x . . 

C'est de février en avril que l 'on voit des 

femelles avec des pe t i t s nouveau -nés : ils sont 

d é j à a s s c z g r a n d s , m a i s ils on t e n c o r e l o n g t e m p s 

besoin des soins de leurs m è r e s . C'est du mo ins 

ce qui arr ive pour l e s t i a l e ines qui , à un an seu le 

m e n t , sont capables de c h e r c h e r e l l e s - m ê m e s 
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l e u r n o u r r i t u r e . La m è r e n a g e t r a n q u i l l e m e n t ; 

le pe t i t a d h è r e à sa m a m e l l e , e t se laisse t r a î 

ne r p a r elle. 

Les g randes espèces n e pa ra i s sen t ê t re ap tes 

à la r e p r o d u c t i o n qu ' à l 'âge de vingt ans . Quant 

à la du rée de l eu r vie, on 1 i g n o r e . 

On a d m e t que la vieillesse se t r ah i t p a r l a c o u 

l e u r plus grise de la t ê t e e t d u c o r p s ; pa r le pas

sage au j a u n e des pa r t i e s b l anches ; pa r la d imi

n u t i o n de l ' hu i l e , la du re t é de la graisse , e t la 

t énac i t é des par t ies t e n d i n e u s e s ; mais on n ' a 

pas d e données p o u r d é t e r m i n e r à quel le é p o 

q u e ces c h a n g e m e n t s c o m m e n c e n t à se p r o 

d u i r e . 

Les cétacés son t la p ro ie de p lus ieurs e n n e 

m i s , su r tou t dans l eu r j e u n e âge . Le r equ in et 

l ' o r q u e ou épau la r p o u r s u i v e n t les j e u n e s balei

n e s , a t t a q u e n t m ê m e les viei l les , et se repa i ssen t 

p e n d a n t p lus ieurs j o u r s de leur g igantesque 

cadav re . Mais l ' h o m m e est p o u r ces a n i m a u x 

l ' ennemi le p lus d e s t r u c t e u r . Voici p lus de 

mil le ans qu ' i l les p o u r s u i t ; aussi q u e l q u e s es

pèces sont elles sur le po in t de d i spa ra î t r e . 

E n cas d e dange r , les cé tacés se dé fenden t 

m u t u e l l e m e n t ; les m è r e s , n o t a m m e n t , c o m b a t 

t e n t avec courage p o u r l eur p r o g é n i t u r e . 

Les pe t i t es espèces se font u n e a r m e d e leurs 

d e n t s ; les g r a n d e s c h e r c h e n t des m o y e n s d e 

p r o t e c t i o n dans leurs m o u v e m e n t s c o n t i n u e l s . 

Re la t ivemen t à l eu r ta i l le , ces l ou rds a n i m a u x 

ne son t pas des adversa i res b i e n d a n g e r e u x . 

L ' h o m m e ne s ' inquiè te guère de leur fureur e t 

des efforts qu ' i l s font p o u r lui é c h a p p e r . 

P ê c h e . — Dans le p r i n c i p e , l ' h o m m e s 'es t 

c o n t e n t é des cé tacés que la m e r e l l e - m ê m e lui 

fournissai t , c ' e s t - à - d i r e de ceux q u e la t e m p ê t e 

faisait é c h o u e r s u r les r ivages. Plus t a rd , il songea 

à se m e s u r e r avec ces géants des m e r s . 

Au jou rd ' hu i , la p l u p a r t des cé tacés sont l ' ob

je t de p ê c h e s luc ra t ives . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les p r o d u i t s les p lus 

a b o n d a n t s et les p lus r e c h e r c h é s son t r e t i r é s de 

la gra isse . Que lques -uns fournissent la baleine 
et d ' au t re s le spermacetti, l ' a m b r e gr is , e t c . 

Les pe t i t e s espèces son t v idées , c o u p é e s en 

m o r c e a u x , et toutes les pa r t i e s de l eu r c o r p s 

son t soumises à la cuisson p o u r l ' ex t rac t ion d e 

l 'hu i le . 

L 'on peu t diviser les cé tacés en deux ou en 

q u a t r e familles, selon qu 'on sépa re ou q u ' o n 

r éun i t les narvals , les d a u p h i n s et les cacha lo l s . 

LES M O I N O D O N T 1 D É S — MONODONTES. 

Die Narwale. 

C a r a c t è r e s . — Cette famille est essent ie l le 
m e n t ca rac té r i sée pa r u n e t r è s - g r a n d e d e n t , 
d r o i t e , à surface canne lée en spi ra le et qui s ' im
p l a n t e dans un alvéole c o m m u n à la par t ie ex
t é r i eu re d e l'os maxi l la i re et d e l ' incisif de l 'un 
des deux cô tés . La d e n t c o r r e s p o n d a n t e est 
beaucoup plus pet i te et res te le plus souvent ca
c h é e dans la par t i e osseuse de la m â c h o i r e . Ces 
d e n t s , chez laTemelle, res tent r i i d imen ta i r e s , ou 
n e p r e n n e n t pas un g rand déve loppemen t . 

Cet te famille r epose exc lus ivement sur le 
g e n r e suivant . 

L E S N A R V A L S — MONODON. 

Die Narwale. 

C a r a c t è r e s . — I n d é p e n d a m m e n t de l ' a t t r ibu t 

r e m a r q u a b l e don t n o u s venons de faire un ca
r a c t è r e de famille, les narvals se d i s t inguen t en
co re par leur tê te s p h é r i q u e , c o u r t e ; leur co rps 
épa i s , et par l 'absence de nageo i r e dorsa le . 

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

se r e n c o n t r e n t p r i n c i p a l e m e n t dans les mer s 
po la i res . 

On n 'en conna î t q u ' u n e e spèce . 

LE NARVAL MOIVOCÉROS — MOHODON MOISOCEROS. 

Der Narwal. 

C a r a c t è r e s . — P a r tous ses c a r a c t è r e s , le n a r 
val (fig. 370) é tab l i t un l ien e n t r e les l a m a n t i n s e t 
les d a u p h i n s . Il a la tê te r e l a t ivemen t pe t i t e , l e 
cou courL et gros , le co rps a l longé, fus i forme, 
la nageo i r e cauda le t r ès -g rande , assez p r o f o n d é 
m e n t échanc rée en son mi l ieu , lisse sur ses deux 
faces ; u n pli cu t ané ind ique seu lemen t la n a 
geoi re dorsa le . L a p e a u e s l nue , l isse, velouLée, 
mol le , l u i san te , e l r e l a t ivement m i n c e ; l ' é p i 
d é m i e n ' a q u e l ' épaisseur d 'une feuille d e p a 
p i e r ; le corps m u q u e u x n 'a pas deux c e n t i m è t r e s 
d 'épa isseur ; le d e r m e est m i n c e , b ien que s o 
lide. La cou leu r varie suivant l 'à^e e t suivant la 
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M O N O C É R O S . 

sexe . Le mâle est blanc ou b l a n c - j a u n â l r e , avec 

t ics t aches n o m b r e u s e s , a l longées , i r r égu l i è res , 

b l anches ou b r u n e s ; chez la femel le , les t aches 

t i r e n t plus sur le b r u n . Elles son t dans les deux 

.sexe plus se r rées sur le dos que sous le ventre , 

4il son t souvent cont luentes sur la tô te . Les j eunes 

•animaux son t d 'un gr is b l e u â t r e ou a rdo i sés , 

ma i s sans t aches ; les a n i m a u x d 'âge m o y e n ont 

•des t aches plus ser rées et plus foncées que les 

vieux. La défense , longue de deux à trois mè

t r e s , qu i , chez le m â l e , sort h o r i z o n t a l e m e n t de 

Ja m â c h o i r e supé r i eu re , est , q u a n d elle a été net

t o y é e , d 'un b lanc j a u n â t r e , avec la po in t e d 'un 

b lanc p u r ; p e n d a n t la vie de l ' an imal , elle est 

tou jou r s sa le . 

La taille du narval est de 4 à 5 mè t r e s ; elle 

p e u t m ê m e a t t e i n d r e 6"°,60. 

Distribution géographique. — Le narval 

J iabi te les m e r s du N o r d ; on le t rouve s u r t o u t 

e n t r e le 70° et l e 80° de l a t i t ude n o r d , dans le 

.détroi t d e Davis et la m e r de Baffin. 11 est c o m 

m u n dans le dét ro i t du P r i n c e - R é g e n t , dans la 

m e r Glaciale, en t r e le Groenland e t l ' I s l andc , à la 

Nouvel le -Zemble et sur les côtes s ep t en t r i ona l e s 

d e la S ibé r i e . Il ne descend q u e r a r e m e n t au 

sud du • ce rc le po la i re . Son appa r i t i on a é té 

.constatée q u a t r e fois sur les côtes d ' A n g l e t e r r e , 

.et deux fois sur les côtes d 'A l l emagne . Ces deux 

i c h o u a g e s on t eu lieu en 1736. 

Mœurs, habitudes et régime. — Nous ne 

devons pas nous é t o n n e r si les anc iens on t r a -

•conté mi l le fables au sujet du narva l . Un an ima l 

auss i s ingul ie r a dû p r o v o q u e r I ' é t o n n e m e n t d e 

l ' h o m m e , e t tant que la sc ience n ' es t pas venue 

a p p o r t e r ses observa t ions , l ' imag ina t ion a pu se 

d o n n e r beau j eu . La défense, s u r t o u t , a é té le 

.sujet d e b i e n des conLes, et avouons - l e , ces 

•contes n e sont pas e n c o r e r é p u d i é s pa r le vul

g a i r e . 

S t r a b o n , déjà, par le d ' une l i co rne m a r i n e de 

t r è s - g r a n d e taille, e t q u e l 'on t rouve f r é q u e m 

m e n t su r les côtes d 'Espagne avec la b a l e i n e . 

A lbe r t le Grand, un peu plus exp l ic i t e , di t q u e 

.cet an ima l est u n po i s son ; qu'i l p o r t e sur le 

front une c o r n e , avec laque l le il p e u t p e r c e r les 

-autres poissons et m ô m e les navires ; mais qu ' i l 

es t si lent , q u e ceux auxquels il s ' a t taque l 'évi

t e n t f ac i l ement . Un a u t e u r i nconnu di t q u e ce 

m o n s t r e m a r i n a le pouvoir de p e r c e r m ê m e de 

g r a n d s navi res , de les dé t ru i r e , e t de cause r 

a ins i la m o r t d 'un g rand n o m b r e de personnes ; 

m a i s que le Créa teur , dans sa b o n t é , a fait ce t 

.animal si lent que les navires auxque l s il est s i

g n a l é on t tou t le t e m p s de s 'enfuir . Roggefor l I 

en donna le p r e m i e r dessin exac t . D 'après lu i , le 

narval se ser t de sa co rne p o u r c o m b a t t r e les 

bale ines , et p o u r br i ser la g l a c e ; aussi en voi t -

on souven t d o n t cet o rgane est cassé . F a b r i c i u s 

mi t en d o u t e q u e le narval a t t a q u â t , c o m m e o n 

le croyai t , avec sa défense, les soles et les a u 

tres poissons d o n t il se n o u r r i t , el qu ' i l la t î n t 

re levée j u s q u ' à ce que sa p ro ie ar r ivâ t à sa 

b o u c h e , de façon à ce qu' i l pû t la saisir avec sa 

langue . Scoresby est de l'avis de ceux qui voient 

dans ce t te den t un o r g a n e nécessai re p o u r c a s 

ser la g lace . P o u r nous , nous ne la c o n s i d é r o n s 

que c o m m e une de ces a r m e s que p o r t e n t s o u 

vent les ind iv idus mâles d 'une e s p è c e ; nous n e 

c o m p r e n d r i o n s pas , a u t r e m e n t , c o m m e n t p o u r 

rai t vivre la m a l h e u r e u s e femel le , si cet o rgane 

é ta i t si i n d i s p e n s a b l e à la vie d u narva l , p u i s 

qu 'e l le en est p r ivée . Du r e s t e , ce que nous 

conna i ssons des m œ u r s et du g e n r e d é v i e de ce 

mons t r e m a r i n laisse encore b e a u c o u p à dé

sirer . 

Le narval évite la t e r r e , e t r e c h e r c h e M ple ine 

m e r . P e u t - ê t r e , c o m m e n o m b r e d e cé tacés , 

émigre- t - i l de l 'est à l 'oues t eL d e l 'oues t à l 'est : 

on n 'a p o u r se fixer à ce sujet q u e les réc i l s des 

Groën landa i s . 

R a r e m e n t , on voit le narval seul . Les naviga

teurs on t r e n c o n t r é g é n é r a l e m e n t des t r o u p e s 

de 15 à 20 ind iv idus , toujours du m ê m e s e x e . 

Dans le Nord , su r tou t là où les glaces la issent 

une g r a n d e é t e n d u e de m e r l i b r e , on les t rouve 

r éun i s pa r cen ta ines . · 

Au tan t qu ' on a pu le cons t a l e r , les narvals sont 

des a n i m a u x pais ibles et inoffensifs, ne c h e r 

chan t quere l l e ni à leurs s e m b l a b l e s , n i aux 

ba le ines . Us n a g e n t ser rés les uns con t r e les 

a u t r e s , l 'un a p p u y a n t sa den t sur le dos de ce lu i 

qui le p r é c è d e . Souven t deux ou t ro i s den t s se 

c ro i sen t . Quant à la l en teur de m o u v e m e n t s q u e 

les p r e m i e r s observa teurs l eu r ont r e c o n n u e , les 

r é c e n t s nav iga teu r s la n i e n t . D 'après eux , au 
con t ra i r e , le narval sera i t très-vif, et n a g e r a i t 

avec une inc royab le r ap i d i t é . D 'un seul c o u p d e 

sa q u e u e , il t o u r n e h a b i l e m e n t à d ro i t e ou à g a u 

che ; mais il lui est difficile de se mouvo i r dans 

un cerc le é t ro i t . Chaque fois qu ' i l arr ive à la 

surface de la m e r , il l ance de l 'eau par ses n a 

seaux avec un g r a n d b ru i t . Quand u n t r o u p e a u 

est r éun i , on en lend c o m m e un ga rgou i l l emen t , 

p r o d u i t pa r le passage s imu l t ané d e l 'a ir et de 

l 'eau. 

Le narval se n o u r r i t d e mol lusques et de 

po i s sons . Scoresby t rouva dans l ' e s tomac d ' un 

ind iv idu qu ' i l ouvr i t des p l e u r o n e c t e s , qui 
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avaien t p r e s q u e t ro i s fois la l a rgeu r de sa cavité 

b u c c a l e , e t il se d e m a n d e c o m m e n t il lui étai t 

pos s ib l e , avec sa b o u c h e é d e n t é e , d e saisir et 

d 'ava ler de parei l les p ro i e s ; il croi t qu ' i l les 

avait aupa ravan t t r a n s p e r c é s de sa den t , et les 

avai t avalés ap rè s les avoir ainsi tués . Mais ce 

nav iga teu r oubl ie la m a l h e u r e u s e femel le , qui , 

elle aussi , a beso in de vivre. Il est p r o b a b l e q u e 

le narva l a t t e in t sa p ro i e à la nage , et la c o m 

p r i m e d a n s sa b o u c h e p o u r pouvo i r l 'avaler . 

Nous voyons d 'a i l leurs nos p h o q u e s captifs r o u 

le r les soles, avan t de les dég lu t i r , avec au tan t 

d 'hab i le té q u ' u n e cu is in iè re rou le u n e o m e l e t t e . 

Nous ne savons à p e u près r i en sur la r e p r o 

duc t i on de ce t a n i m a l . On i g n o r e e t le t e m p s de 

l ' a c c o u p l e m e n t , et celui de la mise bas , et la 

d u r é e de la ges ta t ion. Au moi s de j u i n , on 

trouva u n e fois un pe t i t p r e s q u e c o m p l è t e m e n t 

déve loppé dans le corps d ' une femel le . 

P ê c h e . — On p ê c h e le narval depu i s l o n g 

t e m p s . L ' h o m m e n 'es t c e p e n d a n t pas p o u r lui 

l ' e n n e m i le plus r e d o u t a b l e ; l ' épau la r et le r e 

q u i n le p o u r s u i v e n t ; mais c 'es t la m e r e l l e -

m ê m e qu i lui est souvent fatale. Il n ' e s t pas de 

cé tacés d o n t on t rouve p lus de d é b r i s . Dans 

p lus ieurs e n d r o i t s , où c e p e n d a n t ils sont r a r e s , 

l 'on voit des den t s de narvals flotter sur la m e r ; 

souvent des cadavres son t re je tés , sans b l e s su 

r e s , sur les cô tes d u n o r d . U n grand n o m b r e 

s e m b l e n t donc p é r i r dans les t e m p ê t e s . 

Les p ê c h e u r s de bale ines n e p o u r s u i v e n t pas 

tou jou r s les narva ls . D 'a i l leurs , ils sont difficiles 

à t u e r , ca r ils ne r ev i ennen t pas p o u r r e sp i r e r à 

l a m ê m e place où ils on t p l o n g é . On en h a r 

p o n n e pa r fo i s , mais ils ne sont nu l l e p a r t l ' ob 

je t d ' une p ê c h e i m p o r t a n t e . 

U s a g e s e t p r o d u i t * . — Les Groën landa is 

m a n g e n t la chair d u narval après l 'avoir fait 

cu i re et s é c h e r ; ils en avalent c rues la peau et 

la g r a i s s e ; de l ' hu i l e , ils a l i m e n t e n t l eu r s l a m 

p e s ; des t e n d o n s , ils f ab r iquen t du fil; avec 

l 'œsophage et m ê m e avec les in t e s t in s , ils font 

des vessies, qu ' i l s e m p l o i e n t à la p ê c h e . 

Les pêcheu r s d e bale ines en fonden t la gra isse ; 

ma i s ce sont les défenses s u r t o u t qui sont le 

p r o d u i t le plus r é m u n é r a t e u r de ce t t e p ê c h e . 

Autrefois , ces défenses va la ient des s o m m e s 

cons idérables . On leu r a t t r i bua i t des ver tus 

t h é r a p e u t i q u e s s ingul iè res ; p o u r n o u s , n o u s 

n 'y voyons plus q u ' u n e subs t ance supé r i eu re à 

l ' ivoire. Il y a ejeux cen t c i n q u a n t e a n s , les d é 

fenses de narval é ta ien t r a r e s en E u r o p e ; et 

celles que les naviga teurs t r o u v a i e n t parfois 

dans la m e r , é ta ien t d 'une vente facile. On les 

rega rda i t c o m m e les co rnes de la l icorne de la 

Bib le ; aussi les Anglais ont - i l s dans leurs a r m e s 

une l i co rne , m u n i e d ' u n e défense pare i l l e . 

« L ' e m p e r e u r et les ro i s , di t F i t z inge r , en 

faisaient faire des scep t res r i c h e m e n t o r n é s ; 

c 'étai t avec ces den t s q u e l 'on fabr iquai t les 

crosses d ' évêques les p lus p réc i euses . Au sei

z ième s iècle , on conservai t dans les a rch ives de 

B a y r e u t h , à P l a s s e n b u r g , q u a t r e den t s d e n a r 

val, c o m m e une t r è s -g rande r a r e t é . Deux d ' en 

t r e elles avaient été d o n n é e s p o u r p a i e m e n t 

d ' une veste , pa r l ' e m p e r e u r Charles V, aux deux 

marg raves de Bayreu th ; en 1539, les Vén i t i en s 

offrirent p o u r la p lu s g r a n d e , la s o m m e co los 

sale de 30,000 sequ ins , ma i s ce fut v a i n e m e n t . 

La t ro i s i ème servai t de r e m è d e p o u r les m e m 

b re s de la ma i son p r i n c i è r e ; on la r e g a r d a i t 

c o m m e u n e chose t e l l e m e n t p r éc i euse , q u e l 'on 

•n 'en pouvai t c o u p e r un m o r c e a u q u ' e n p r é s e n c e 

des dé légués des deux p r inces . Dans la co l l ec 

t ion de l ' é lec teur de Saxe , à Dresde , se t rouvai t 

u n e d e n t p e n d u e à u n e cha îne d 'o r : on l ' e s t i 

ma i t 100,000 écus . » 

Cependan t , à m e s u r e que les e x p é d i t i o n s d a n s 

les m e r s du Nord dev in ren t p lus f r équen te s , ces 

den t s p e r d i r e n t de l eu r va leur . Au c o m m e n c e 

m e n t du d ix-hu i t i ème s iècle , la c o m p a g n i e d u 

Groenland envoyaà M o s c o u , p o u r ê L r e v e n d u e s au 

czar , p lus i eu r s den t s de n a r v a l ; mais le m é d e c i n 

d e l ' e m p e r e u r en e m p ê c h a la ven te , a l l é g u a n t 

i que ce n ' é t a i en t q u e des den t s de po issons , et 

j n u l l e m e n t des co rnes de l i co rnes . L 'envoyé du t 

! r e t o u r n e r à Copenhague avec sa m a r c h a n d i s e , 

I et là enco re , il eu t la dou leu r d '^ ê t r e t o u r n é 

en dé r i s ion . « C o m m e n t avez-vous eu aussi p e u 

de tac t et d ' e x p é r i e n c e ? lui di t un vieux n é g o 

c i a n t ; vous deviez d o n n e r au m é d e c i n deux o u 

t ro is cen t s duca t s , et nos den ts au ra ien t passé 

c e r t a i n e m e n t p o u r p roven i r de l i co rnes . » 

U n e fois qu 'on c o n n u t l eu r or ig ine , ces den t s 

p e r d i r e n t tou te l eu r ver tu fabuleuse . Cependant , , 

à la fin du siècle de rn i e r , on les t rouva i t e n c o r e 

dans les p h a r m a c i e s , e t les m é d e c i n s couvra i en t 

l eur i g n o r a n c e en presc r ivan t tou jours de la 

p o u d r e de narval . 

A u j o u r d ' h u i , les Hol landa is seuls t r o m p e n t 

encore avec ce t t e m a r c h a n d i s e les Chinois et les 

Japona i s . Chez nous , le pr ix de ces den t s n 'es t 

plus q u e de 30 à 75 francs la p i èce . 

Le n o m de narval signifie ba le ine de cha 

r o g n e . Les Groënlanda is a p p e l l e n t cet a n i 

mal tauwar, killnag, kernaktog et toukallik; l es 

Is landais , ilkvable et detkamp; les N o r w é g i e n s , 

lughtal. 
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Fig. 371. Le Delphinaplère blanc. 

LES DELPHINIDÉS — DE LP H INI. 

Die Delfine. 

C a r a c t è r e s . — La famille des d e l p h i n i d é s ou 

d a u p h i n s est la p lus n o m b r e u s e en espèces 

de l ' o rd r e des cé tacés . Elle rel ie le narval au ca 

c h a l o t ; p lus ieurs na tura l i s tes on t r éun i ces t ro i s 

fo rmes en un seul g r o u p e . 

Les de lph in idé s on t des m â c h o i r e s souven t 

p ro longées en forme de bec , et m u n i e s d 'un 

g rand n o m b r e de den t s , une tôte r e l a t i vemen t 

pe t i t e , un seul évent , un corps m i n c e , a l l ongé , 

les nageoi res cauda le et pec to ra l e s pe t i t e s . La 

nageoi re dorsa le m a n q u e chez p lu s i eu r s . Les 

den ts on t tou tes la m ê m e a p p a r e n c e ; on n 'y 

p e u t r e c o n n a î t r e n i incisives, ni can ines , n i m o 

la i res . L ' œ s o p h a g e est é n o r m e ; l ' in tes t in a e n 

viron douze fois la l ongueu r du c o r p s . 

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

nidés hab i t en t toutes les mers , celles des t r o 

p iques , c o m m e celles des zones po la i res et tem

p é r é e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce son t les 

seuls cé tacés qui r e m o n t e n t le cour s des fleuves, 

qu i y vivent m ê m e e n t i è r e m e n t , ainsi que dans 

les lacs avec lesquels ces fleuves c o m m u n i q u e n t . 

C o m m e les ba le ines , ils é m i g r e n t d u n o r d au 

sud , ou de l 'ouest à l 'est . 

Tous s o n t t r è s soc iab les , b e a u c o u p se r é u n i s 

sent en t roupes n o m b r e u s e s ; l eur g r a n d e viva

c i té , l eur peu de frayeur de l ' h o m m e , l eu r s j e u x 

on t fixé depuis les t e m p s les plus recu lés l 'at

t en t ion des mar in s et m ê m e des poè tes . 

P r e s q u e tous les d e l p h i n i d é s n a g e n t avec une 

inc royab le rap id i t é , et a t t r a p e n t t r è s - f ac i l emen t 

les po issons . Ils son t au n o m b r e des ca rnass i e r s 

m a r i n s les plus t e r r i b l e s ; ils a t t a q u e n t m ê m e 

les ba le ines , e t , g râce à leur p e r s é v é r a n c e , fi

n issent pa r les va inc re . Ils se n o u r r i s s e n t , en 

ou t re , de c é p h a l o p o d e s , de m o l l u s q u e s , d e c r u s -

tacés , de zoophy tes . Que lques -uns m a n g e n t des 

algues et des fruits qu ' i l s cuei l len t m ê m e , d i t -

on, aux b r a n c h e s d ' a rbres p e n d a n t e s su r l 'eau. 

Tous sont voraces et r a p a c e s . Tou t ce qu i peu t 

e n t r e r dans leur a l i m e n t a t i o n , l eu r s e m b l e une 

pro ie d é s i r a b l e ; ils ne m é n a g e n t m ê m e pas 

l eurs pe t i t s et leurs s e m b l a b l e s . 

Ils t é m o i g n e n t les uns p o u r les au t r e s b e a u 

coup d ' a t t a c h e m e n t ; mais dès que l 'un d 'eux est 
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t u é , les au t r e s se p r é c i p i t e n t su r son cadavre et 

le d é v o r e n t . 

A l ' é p o q u e des a m o u r s , les maies se l ivrent 

de violents c o m b a t s , e t le vaincu ser t de p â 

ture à son r ival . 

La femel le p o r t e env i ron dix m o i s ; elle m e t 

bas u n ou d e u x p e t i t s ; e l le les al lai te l o n g t e m p s , 

les so igne avec t e n d r e s s e , les défend e t les p r o 

tège en cas de d a n g e r . Dans que lques espèces , 

le mâ le l ' a ide dans l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e ce l l e 

t â c h e ; un pe t i t est-il blessé, ' l e s d e u x pa ren t s 

l ' e m p o r t e n t sur l eur dos . On a d m e t q u e les dc l -

p h i n i d é s c ro issent l e n t e m e n t , m a i s a t t e ignen t 

un âge t rès-avancé . 

Les de lph in idé s sont m o i n s exposés q u e les 

a u t r e s cé tacés aux p o u r s u i t e s de l ' h o m m e . L e u r s 

plus c rue l s e n n e m i s sont t ou jou r s les au t re s e s 

pèces d e la f a m i l l e ; mais l eu r a r d e u r l eur est 

e n c o r e p lus nuis ib le q u ' a u x au t r e s ca rnass ie r s . 

En t r a înés à la p o u r s u i t e d ' une p r o i e , ils sont 

souven t a t t i r é s vers la t e r r e , et a r r iven t ainsi à 

la cô te où ils pé r i s sen t . Souven t les pôcheu r s en 

t rouven t des douza ines qui on t é c h o u é d e la 

sor te sur le r ivage. Dans leur agon ie , ils font 

e n t e n d r e leur voix, cons i s t an t en des soup i r s e t 

d e t r is tes g é m i s s e m e n t s ; q u e l q u e s - u n s ve r sen t 

des p leurs . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e s d e l p h i n i d é s sont 

p o u r l ' h o m m e d ' u n ce r t a in r a p p o r t . On en 

m a n g e la cha i r , le foie, les p o u m o n s ; on uti l ise 

l eur peau , et de l eu r graisse on fait u n e hui le 

t r è s - r e c h e r c h é e . 

L E S D E L P H I N A P T È R E S — 

DELPHINA PTERUS. 

C a r a c t è r e s . — Les dclphinapLôres sont faciles 
à d is t inguer de tous les au t re s g r o u p e s de la fa
mi l l e p a r l ' absence de nageo i r e do r sa l e . Leur 
m u s e a u est cou r t et leur co rps massif. Les uns 
on t t r e n t e - h u i t ou q u a r a n t e pa i re s de denLs 
pers i s tan tes à c h a q u e m â c h o i r e , et le r o s t r e s é 
paré du c r â n e par u n s i l l on ; les au t r e s n'offrent 
pas ce d e r n i e r c a r ac t è r e , et on t un moins g rand 
n o m b r e de den t s , la p l u p a r t c a d u q u e s . Eu égard 
à ces différences, on a c ru devoir a d m e t t r e p o u r 
les de lph inap l è r e s deux subd iv i s ions , que nous 
ne saur ions a d o p t e r . 

Le m é d e c i n Mer lens , qu i fit pa r t i e , en 1671 , 
d ' u n e expéd i t ion envoyée e n Groen l and p o u r 
la poche de la bale ine , est le p r e m i e r a u t e u r qui 
décr iv i t , sous le n o m de dauphin blanc ou bé
louga, une des p lus cur ieuses espèces de cetLe 
famil le . 

L E D E L I ' I I I N A P T È R E B L A I V C — DEtPlUNJPTEIWS 

LEVCJS. 

Der Weissfisch ou die Béluga. 

C a r a c t è r e s . — Le delphinaplêrcbluncf / i ' j ' . 371) 

a t t e in t une l o n g u e u r de 4 à 7 m è t r e s , e t une cir

confé rence de 3 m è t r e s . Les n a g e o i r e s p e c t o 

rales on t 60 cen t , de long , et p lus d e 33 cent , 

de l a rge ; la nageo i re cauda le est t rès- for te ; elle 

a 1 m è t r e de large . Des indiv idus d ' une aussi 

g r a n d e tai l le son t c e p e n d a n t r a r e s ; ceux que 

l'on r e n c o n t r e son t g é n é r a l e m e n t b ien p lus 

pe t i t s . 

Les j e u n e s a n i m a u x on t à c h a q u e m â c h o i r e 

neuf d é n i s c o u r t e s , d r o i t e s et ob tuses ; ils son t 

brunâtres ou gris b l e u â t r e ; les vieux sont b l a n c 

de lait , t i ran t un p e u sur le rose jaunâtre ou sur 
l ' o rangé . Le v e n t r e dev ien t b l anc le p r e m i e r , 

pu is , su r le dos , se m o n t r e n t des taches c la i res , 

qui vont en s'agrandissant j u s q u ' à ce q u e l ' an i 

mal soi t enl ièrement b l a n c . 

C'est à ce t t e cou l eu r q u e l ' e spèce do i t son 

n o m dans t ou t e s les l angues : les GroEnlandais 

l ' appe l l en t hvudisk, les I s landa is witfisk, les 

Russes marskuja beljuge, les S a m o ï è d e s biborga, 
les Rourakes ghik, les K a m l s c h a d a l e s satscha, les 

Kour i l es petschuga, les ba le in ie r s whitefisch ou 

hbtfisch, d 'où est venu le n o m a l l emand de weiss-
fisch. C o m m e le d i t F a b e r , ce do i t ê t re un spec

tacle sp l end ide q u e celui d 'un t r o u p e a u de ces 

a n i m a u x , éc la lan t s de b l a n c h e u r , s o r t a n t à d e m i 

du mi l i eu des vagues , et l ançan t des ge rbes 

d 'eau en l ' a i r . La cou leu r s o m b r e du fond fait 

e n c o r e ressor t i r l eu r b l ancheur . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le d e l p h i -

n a p l è r e b l a n c h a b i t e tou tes les m e r s po la i r e s , 
à p a r t i r du 36° d e Ia l i lude n o r d . On l'a t rouvé 
dans t ou t e l ' é l e n d u e de la m e r Glaciale , depu i s 
la ba ie d 'H u d s o n et le d é t r o i t de Davis j u s q u ' a u 
dé t ro i t de B e h r i n g . Nul le p a r t il n ' e s t r a r e ; sa 
cou leu r b l a n c h e le fait p a r t o u t r e m a r q u e r des 
m a t e l o t s . Quelquefois , on l'a vu p lu s au s u d ; 
a ins i , en 1703, on r e n c o n t r a deux j e u n e s de l -
p h i n a p t è r e s b l ancs , de 2 m , 3 0 à 2 m , 6 0 d e long sur 
le r ivage d e P e n l l a n d - F r i t h ; en 1813, on vit 
p e n d a n t p lus i eu r s mois dans le golfe d 'Edim
b o u r g un de ces a n i m a u x e r r e r dans la m e r , a r 
r ive r à la m a r é e hau t e et s'en r e t o u r n e r à la 
m a r é e basse . Les hab i t an t s d 'Edimbourg se ren
da ien t au b o r d de la m e r p o u r le voir. Malheu
r e u s e m e n t , les p ê c h e u r s c r u r e n t , e t peu t ê t re 
avec ra ison , que ce t hô t e nouveau é c a p t a U les 
s a u m o n s et le poursu iv i ren t a c t i v e m e n t . Long -
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t e m p s , il l eur é c h a p p a , - g r â c e à son agil i té et à 

sa r a p i d i t é , ma i s une bal le vint m e t t r e Un à sa 

vie. Il ne fut c e p e n d a n t pas p e r d u p o u r l a s c i e n c c ; 

des ana tomis t e s é m i n e n t s le d i s séquè ren t e t , 

g râce à eux , n o u s connaissons sa s t r u c t u r e aussi 

b ien , si ce n 'es t m ieux , que celle de b e a u c o u p 

d ' au t res a n i m a u x m a r i n s . 

Su r les côtes de la S ibé r i e , le d e l p h i n a p t è r e 

b lanc est t r è s - c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Depuis Mer-

t ens , p lus ieurs na tura l i s tes dignes de foi, S le l -

ler, Pal las , Fab r i c iu s et d ' au t r e s on t d é c r i t le 

d e l p h i n a p t è r e b lanc ; aussi conna i s sons -nous 

S C K I h i s to i re assez e x a c t e m e n t . 

Le d e l p h i n a p t è r e est le plus a r d e n t chasseur 

de cer ta ins poissons, t rès -es t imés d e l ' h o m m e , et 

su r tou t de la m e r l u c h e , d e l 'a igref in, de la so le , 

du s a u m o n . Ses nageo i res g r a n d e s e t v igoureu

ses lui p e r m e t t e n t de gl isser avec la r ap id i t é de 

la flèche dans les eaux les plus r a p i d e s , et de 

poursu iv re sa p ro ie j u s q u e dans les fleuves. 

Lorsque les s a u m o n s et les au t re s po i s sons r e 

m o n t e n t d a n s les eaux douces p o u r y f rayer , il 

les y sui t à p lus ieurs l ieues du r ivage , e t les h a 

bi tants peuven t le p r e n d r e a lo r s . 

Le d e l p h i n a p t è r e b l a n c n ' e s t pas c r a in t i f ; il 

suit l ' h o m m e souvent d e t rès -p rés , c o m m e s'il 

était appr ivoisé ; il j o u e , il s ' a m u s e , sans s ' i n 

qu ié te r de la p r é s e n c e de son e n n e m i . 

P a r sa m a n i è r e de vivre, il r e s s e m b l e b e a u 

coup au n a r v a l . Il est sociable , et p a r c o u r t s o u 

vent la m e r , eu g r a n d e s b a n d e s . En é té , il s ' é 

lo igne des cô tes , p o u r y reven i r à l ' e n t r é e des 

f ro ids . Il n ' é m i g r e c e p e n d a n t pas r é g u l i è r e m e n t 

c o m m e le font les au l r e s cé tacés . 

S te l ler seul pa r l e de son m o d e de r e p r o d u c 

t ion . tiLa femel le , di t - i l , p o r t e son pe t i t sur son 
d o s , e t en cas de dange r , le j e t t e à l'eau. « C'est 

là t ou t ce que nous en savons. 

Les ba le in iers voient les d e l p h i n a p t è r e s b lancs 

avec p la i s i r ; car ils leur a n n o n c e n t l ' a p p r o c h e 

des bale ines . Ils naviguent des j o u r s en t i e r s 

dans leur société sans les i nqu i é t e r . 

P ê c h e . — D'après Stel ler , les K a m t s c h a d a l e s 

d i sposen t à l ' e m b o u c h u r e des fleuves de g rands 

(Mets, faits avec la peau d e ce d a u p h i n , et en 
p r e n n e n t ainsi un g r a n d n o m b r e c h a q u e a n n é e . 

Mais la p ê c h e de cet an ima l en p le ine m e r 

n 'es t guè re f ruc tueuse . Il est t rop vif, t r op agi le ; 

il faut faire force d e r a m e s p o u r l ' a p p r o c h e r 

d'assez p rés , p o u r pouvoi r le h a r p o n n e r ; et 

m ê m e si le h a r p o n l ' a t t e in t , sa graisse est si 

molle que le fer s'en dé t ache fac i l ement . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Plus ieurs peup lades 

t i r en t profit de ces a n i m a u x ; les S a m o ï è d e s 

p lan ten t des c r â n e s de d e l p h i n a p t è r e s sur des 

pieux , et les offrent à l eu r s d i v i n i t é s ; q u a n t au 

co rps , ils le m a n g e n t . 

Tous les peup le s du N o r d ' t r o u v e n t d a n s la 

cha i r et la graisse de ce t a n i m a l u n m e l s dé l i 

c ieux , et S te l l e r est de l e u r avis . Les nageo i r e s 

su r tou t , quand elles son t b i e n p r é p a r é e s , p a s 

sent p o u r ê t re exce l len tes . 

On sèche e t l 'on t a n n e la peau du d e l p h i n a 

p tè re , et l 'on s 'en ser t p o u r divers usages . Au 

K a m t s c h a t k a , on en fait des c o u r r o i e s t r è s -

molles e t t rès-sol ides à la fois. L 'hu i l e et la 

graisse son t e x c e l l e n t e s ; mais l ' an imal en a si 

peu, que la pe t i t e p ê c h e m ê m e n 'y t rouve pas 

son profit . 

L E S G L O B I C É P I I A L E S — 

GL OBICEPHA LUS. 

Die Kugelkûpfe. 

Les con t r ée s pola i res du Nord son t aussi pau

vres qu ' i nhosp i t a l i è r e s : l ' h o m m e m ê m e n 'y 

t rouve pas de quo i se n o u r r i r et s ' e n t r e t e n i r . De 

moissons , il n ' e n est pas ques t ion ; le pa in doi t 

y ê t r e a p p o r t é des con t rées plus r i ches d u Sud . 

Mais la n a t u r e est c e p e n d a n t une m a r â t r e m o i n s 

cruel le qu 'e l le n ' e n a l 'air ; ce que la l e r r e r e 

fuse, la m e r le fourn i t . Aussi es t -e l le le c h a m p 

que cull ive l ' h ab i t an t de ces c o n t r é e s ; c 'es t là 

que son t ses t r é so r s . Nul le pa r t , l ' h o m m e n ' e s t 

aussi lié à la m e r ; nul le p a r t la d i se t t e n ' es t 

te l le , l o r sque la m e r refuse ses r i ches se s . La 

chasse des oiseaux et la p ê c h e nou r r i s s en t seules 

ces h a b i t a n t s m a l h e u r e u x . Chacun s'y l ivre, cha

cun pa r t age les p e i n e s , les souc i s , les j o i e s et les 

gains qu 'e l les a p p o r t e n t . 

Mais de tous les p résen t s q u e l eu r fait la m e r , 

il n ' e n est pas de plus p r é c i e u x p o u r les h a b i t a n t s 

i des F e r o ë , de l ' I s l ande , de l ' î le d 'Orkney , q u ' u n 
1 des a n i m a u x de la famil le des d e l p h i n i d é s , 

| q u e le dauphin noir, le grind des hab i l an t s des 

' îles F é r o é , le kaing des É jossa i s , le pu'zkop-
per des Groën landa i s , qui es t le t ype du genre , 

g l o b i c é p h a l e . 

C a r a c t è r e s . — Ce g e n r e est ca rac té r i sé pa r 

un front f o r t e m e n t b o m b é , t o m b a n t en l igne 

d ro i l e j u s q u ' a u bou t du m u s e a u ; u n e b o u c h e 

; a r m é e de peu de d e n t s ; des nageo i res p e c t o r a l e s 

i longues cl m i n c e s . 
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LE GLOBICÉPHALE N O I R — G L O B l d E P H A L U S MELAS 

Der Grindwal, der schicanc Delfm. 

C a r a c t è r e s . — L e g lob icépha le no i r (fitj. 372) 

a de 5 V 0 a 6 m ,G0 d e l o n g , e t 3 r a / J 0 de c i r c o n 

férence d e r r i è r e les n a g e o i r e s ; il pèse j u s q u ' à 

25 q u i n t a u x ; les nageoi res p e c t o r a l e s on t 50 

cen t , de la rge ; il a u n e pe t i t e nageo i r e do r sa l e . 

Le co rps est e n t i è r e m e n t d ' un no i r lu i san t , sauf 

u n e t a c h e b l a n c h e , en forme de c œ u r , p l acée 

su r les nageo i res pec to ra l e s , et se p r o l o n g e a n t 

pa r u n e ra ie j u s q u e vers l ' anus . Chaque m â 

c h o i r e p o r t e de 9 à 13 den t s , t r è s - d i s t a n t e s l ' une 

de l ' a u t r e , e t s ' eng renan t m u t u e l l e m e n t . Ces 

d e n t s son t for tes , assez longues et t e r m i n é e s 

pa r u n e p o i n t e a c é r é e , l é g è r e m e n t t o u r n é e en 

d e d a n s et en d e h o r s . El les vont en a u g m e n t a n t 

de l o n g u e u r d 'avant en a r r i è r e ; c e p e n d a n t , c 'es t 

à pe ine si elles dépassen t de 2 c e n t i m è t r e s le 

niveau de la genc ive . Les j e u n e s a n i m a u x en 

m a n q u e n t , de m ê m e q u e les v i e u x ; elles a p p a 

ra issent assez t a r d , et t o m b e n t de b o n n e h e u r e . 

D e s c r i p t i o n g é o g r a p h i q u e . — D 'après S c o -

r e shy , le g lob icépha le no i r est l ' e spèce la p lus 

r é p a n d u e . On le t rouve dans t o u t e l ' é t endue de 

la m e r Glaciale ; de là, il descend vers l 'Océan, 

arr ive dans l 'océan A t l an t i que et m ê m e dans la 

M é d i t e r r a n é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il est e n c o r e 

plus soc iable que les au t res d e l p h i n i d é s ; on en 
r e n c o n t r e des t r o u p e a u x de p lus ieurs cen t a ine s 
d ' i nd iv idus , condu i t s p a r que lques vieux mâ le s 
e x p é r i m e n t é s . L e s a u t r e s les suivent avec au t an t 
d ' indi f férence , ou m ê m e de s tup id i t é que les 
m o u t o n s leur b é l i e r ; ils les suivent m ê m e lo r s 
q u e leur p e r t e est év idente . Il n ' es t po in t de c é 
tacés qui é c h o u e n t en aussi g r a n d n o m b r e que 
les g lob icépba les n o i r s . En 1799, deux cents 
s ' é c h o u è r e n t sur les îles S h e t l a n d , trois cen ts 
en 1 8 0 5 ; en 1809 et eu 1810, on t rouva onze 
cen ts de ces a n i m a u x je tés su r la plage, dans 
u n e a n s e des cô tes d ' I s l ande , n o m m é e Walf jo rd . 
Le 7 janvier 1812, une t r o u p e de soixante-dix 
g lob icépha les vint é c h o u e r sur la cô t e de Bre 
t agne , u n t é m o i n en fit un r a p p o r t à Cuvier. 

D 'après ce r a p p o r t , douze p ê c h e u r s , m o n t é s 
dans six cano t s , a p e r ç u r e n t u n e g r a n d e quan t i t é 
d e cé t acés , à une lieue environ au large . Ils a l 
l è r e n t c h e r c h e r d u renfor t et des a r m e s , pour 
suiv i rent ces a n i m a u x et pa rv in ren t à pousse r 
un j e u n e au r ivage . Aux cris de celui -c i les au
tres a c c o u r u r e n t , et b i en tô t t ou t e la b a n d e 
échoua . Beaucoup de p e r s o n n e s se p o r t è r e n t 

sur les l ieux p o u r voir des a n i m a u x aussi r a r e s , 

e t p a r m i elles le c o r r e s p o n d a n t de Cuvier . La 

t r o u p e é ta i t fo rmée d e sep t mâles e t de douze 

j e u n e s ; tous les au t r e s é ta ien t des f emel l e s .P lu 

s ieurs de cel les-c i ava ien t des pe t i t s , car leurs 

m a m e l l e s é t a i en t gonflées de la i t . Chez celles 

q u i n ' a l l a i t a ien t plus , les m a m e l o n s é ta ien t ca 

c h é s dans un pl i de la m a m e l l e . Ces a n i m a u x 

échoués r e s t è r e n t vivants p e n d a n t q u e l q u e 

t e m p s ; mais ils s 'affaiblirent peu à p e u ; ils gé 

missa i en t , c h e r c h a i e n t à s ' é chappe r , et finirent 

pa r se r é s igne r . Un mâle n ' exp i ra q u ' a u b o u t de 

c inq j o u r s . L e u r e s t o m a c r e n f e r m a i t des res tes 

d e cab l iaux et d e divers c é p h a l o p o d e s . Dans 

q u e l q u e s - u n s , on t rouva des m e r l u c h e s , des b a r 

b u e s , des h a r e n g s e t des mo l lu sques . L ' e s t o m a c 

des d a u p h i n s échoués es t o r d i n a i r e m e n t v i d e ; 

peu t -ê t r e que la peu r les fait v o m i r . 

On r e n c o n t r e d a n s tou te saison des femel les 

p le ines e t d ' au t res a l la i tan t l eurs p e t i t s ; aussi 

s u p p o s e - t - o n qu ' i l n 'y a pas u n e époque d e r u t 

d é t e r m i n é e . Le n o u v e a u - n é a déjà p rès de 2 ° , 3 0 

j de long, et il es t si lourd q u ' u n h o m m e a de la 

| pe ine à le p o r t e r . La m è r e lui t é m o i g n e u n 

; g r a n d a m o u r ; é c h o u é e sur le r ivage, e t p r è s d e 

m o u r i r , elle c o n t i n u e e n c o r e à l ' a l la i ter . 

l ' ê c h e . — Depuis les t e m p s les p lus recu lés 

les h a b i t a n t s des pays du Nord son t a d o n n é s à la 

p ê c h e du g l o b i c é p h a l e noi r , e t du profit de ce t te 

p ê c h e , d é p e n d t o u t e l eur p r o s p é r i t é . Un n a t u -

i ra l is te t r è s - c o n s c i e n c i e u x , Graba, a décr i t dans 

i 
un réc i t à la fois a t t r ayan t et p réc i s , la p ê c h e 

! du d a u p h i n n o i r aux F e r o ë . 
« Le 2 ju i l l e t , r a c o n t c - t - i l , éc la la t ou t à c o u p 

de tou tes pa r t s , le m o t d e grindabud. Une b a n d e 
de d a u p h i n s no i r s avait é té d é c o u v e r t e pa r u n 
c a n o t ; en un ins t an t , t o u t T h o r s h a v e n é ta i t en 
é m o i ; d e tou tes les b o u c h e s sor ta i t ce cr i d e 
grindabud ; sur t ous ces visages r a y o n n a i e n t 
la jo ie et l ' e spé rance de faire b i en tô t u n b o n 
repas de ce t t e cha i r . Les gens c o u r a i e n t d a n s 
les rues , c o m m e si l 'on avai t eu à r e d o u t e r un 
d é b a r q u e m e n t des S a r r a s i n s . Les uns m e t t a i e n t 
les cano t s à la mer , les au t re s s ' a rma ien t de c o u 
teaux de b a l e i n i e r s ; là, une f e m m e coura i t ap r è s 
son m a r i , lui p o r t a n t un m o r c e a u de v iande s a 
lée, p o u r qu ' i l n ' e û t pas à souffrir de la faim ; 
un h o m m e , dans son e m p r e s s e m e n t , t o m b a i t 
de son canot dans la m e r . En dix m i n u t e s , onze 
canots ayan t hu i t h o m m e s d ' é q u i p a g e é ta ien t 
à la m e r ; les r a m e u r s avaient mis hab i t b a s , e t 
faisaient force d 'avi rons ; les cano t s g l i ssa ient 
sur l 'eau c o m m e des flèches. Nous nous r e n d î -

j mes chez le gouve rneur , d o n t on p répa ra i t le 
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C o r t e i l , C r ë l û F i l s , lir<p. P a r i s , B a i l l i è r e e l F i l s , dt i i t . 

Fig. 312. Le Globice'phale noir. 

bateau ; en a t t e n d a n t , n o u s m o n t â m e s avec lui 

sur le fort, p o u r voir où se t ena ien t les d a u p h i n s . 

Noire l ongue -vue n o u s fit r e c o n n a î t r e deux ca

no t s qui les i n d i q u a i e n t . Au m ê m e ins tan t , une 

h a u t e co lonne de fumée s 'élevait au -dessus du 

village voisin, et pu is u n a u t r e , sur une m o n t a 

gne voisine ; d e tous côtés , les s ignaux s 'al lu

m a i e n t ; tou t le fjord étai t r emp l i d ' e m b a r c a 

t ions . Nous m o n l â m e s le yach t du gouverneur , 

et b i en tô t n o u s eûmes re jo in t la pêche . Nous vî

mes alors les cé tacés , a u t o u r desque l s les ca

nots de pêche décr ivaient un vaste d e m i cerc le , 

au n o m b r e de vingt ou t r e n t e ; espacés d ' env i 

r o n c e n t pas , ils e n t o u r a i e n t les d a u p h i n s , et les 

poussa ien t vers la baie de ThorsLaven . On aper 

cevai t envi ron un q u a r t de ces a n i m a u x : t an tô t 

c 'é ta i t une tê te qui apparaissa i t et l ança i t en l 'air 

une c o l o n n e d 'eau, t an tô t une nageo i re do r sa l e , 

t an tô t tout le dos d 'un d a u p h i n ; c h e r c h a i e n t -

ils à passer e n t r e les cano ts , on leur j e t a i t des 

p ie r res , des m o r c e a u x de p l o m b a t tachés à des 

co rdes ; se dir igeaient- i ls en avant , on les sui

vait avec u n e tel le r ap id i t é , q u e les r ames s'en 

D [ IF . I I -II. 

br i sa ien t . Lâ où le m o i n d r e d é s o r d r e se m o n 

t ra i t , là où deux cano t s s ' écar ta ien t t r o p , le gou

v e r n e u r s'y por t a i t , e t son yach t l ' aurai t e m p o r t é 

en vitesse sur un cheval l ancé au ga lop . 

« L o r s q u e les d a u p h i n s furent près du por t , 

d e façon à ne plus pouvo i r s ' é chappe r , nous nous 

b â t â m e s de r e n t r e r . La p lage étai t couver te de 

gens dés i reux d 'ass is ter à ce c h a r m a n t specta

cle du m a s s a c r e . Nous , nous cho i s îmes une b o n n e 

p lace , d 'où nous pouvions t o u t voir e t de p rè s . 

« E n a p p r o c h a n t de t e r r e , les d a u p h i n s d e v e 

na ien t i n q u i e t s ; ils se s e r r a i en t les u n s c o n t r e 

les a u t r e s ; n e faisaient p lus a t t e n t i o n aux coups 

de p i e r r e s e t d ' av i rons . Mais les b a t e a u x avan

ça ien t t ou jou r s , l eur ce rc le se resse r ra i t , e t , p r é 

voyant le d a n g e r , les m a l h e u r e u s e s v i c t i m e s 

en t r a i en t l e n t e m e n t dans le por t . Arr ivées d a n s 

le W es l e rv aag , elles refusèrent de se laisser ainsi 

c o n d u i r e c o m m e un t r oupeau de m o u t o n s , e t 

firent mine de se r e t o u r n e r . C'étai t l ' i n s t an t dé 

cisif. L ' i n q u i é t u d e , l ' e spé rance , la soif de ca r 

nage se pe igna ien t sur t ous les trai ts ; u n cr i 

sauvage r e m p l i t l ' a i r ; les cano ts s ' é l ancèren t 
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vers la b a n d e des d a u p h i n s ; les l a rges h a r p o n s 
f rappaient ceux de ces a n i m a u x qui é t a ien t t r o p 
é lo ignés p o u r a t t e i n d r e de l eu r q u e u e u n e em
ba rca t ion et la fracasser. Blessés , les d a u p h i n s 
s ' é lança ient en avant avec une inc royab le r a 
p id i t é , les au t res les suivaient , et b i en tô t tous 
é ta ient échoués sur la p lage . 

a Alors, ce fut chose h o r r i b l e à voir . Les 
mar in s poussa ien t leurs cano t s au mi l ieu des 
d a u p h i n s , les p e r ç a n t de c o u p s . Les gens qui 
é t a ien t res tés à t e r r e en t r a i en t clans l 'eau ju s 
q u ' a u x épau les , enfonça ien t dans le co rps des 
a n i m a u x blessés des c roche t s a t t a c h é s à de lon
gues co rdes , puis t rois ou q u a t r e h o m m e s les 
t i ra ien t à t e r r e et l eur c o u p a i e n t le c o u . L ' a n i 
mal à l ' agonie fouet tai t l 'eau de sa q u e u e ; les 
flots du p o r t é t a ien t rouges d e sang ; des jeLs de 
sang s 'é lançaient des éven l s . C o m m e le so lda t 
qui dans l ' a rdeu r du c o m b a t p e r d tou t sen t i 
m e n t h u m a i n et devient une véritable, bê te fé
r o c e , la vue du sang r e n d a i t les p ê c h e u r s fous 
et t é m é r a i r e s . Dans un espace de q u e l q u e s a r 
p e n t s , se p ressa ien t t r e n t e cano t s , t ro i s cen ts 
h o m m e s , qua t r e -v ing t s d a u p h i n s tués ou vivants 
enco re . C e n ' é t a i e n t p a r t o u t q u e c r i s e t ag i ta t ion . 
Les v ê t e m e n t s , le visage et les ma ins couver t s 
de sang , les pais ib les h a b i t a n t s de ces îles r e s 
sembla i en t aux cann iba les des m e r s du Sud ; 
chez eux , pas le m o i n d r e s igne de p i t i é . Mais 
u n d a u p h i n , d 'un c o u p de q u e u e , avait a s s o m m é 
u n h o m m e et br i sé un c a n o t ; ils m i r e n t a lors 
un p e u p lus de p r u d e n c e dans la p o u r s u i t e du 
c a r n a g e . Qua t re -v ing t s cadavres couv ra i en t le 
r i v a g e ; pas un n 'avai t é c h a p p é . Quand l 'eau est 
t e in te de sang, q u e les coups de queue des a g o 
n isants la t r oub len t , les au t r e s en son t aveuglés , 
ils e r r en t a lors en ce rc l e . Si m ê m e l 'un s 'é
c h a p p e , il ne t a r d e pas à r even i r p rès de ses 
c o m p a g n o n s . 

« Au g rand é t o n n e m e n t de tous les insu 
la i res , la p ê c h e fut h e u r e u s e , b ien que le pas
t eu r Cad et p lus ieurs f emmes ence in t e s y assis
tassent . Ils son t en effet pe r suadés que les 
d a u p h i n s s'en r e t o u r n e n t , dès qu ' i l s ape rço i 
vent u n pas t eu r , aussi p r i e - t -on tou jours ce lu i -
ci de res te r en a r r i è r e . Dans leurs c royances , les 
d a u p h i n s ne peuven t n o n p lus souffrir les 
f emmes ence in te s , ce qu i p o r t a p lus ieurs p ê 
c h e u r s à v e n i r d e m a n d e r au g o u v e r n e u r de faire 
r e t i r e r celles qui é ta ien t p r é sen t e s . Mais, ma lg ré 
p a s t e u r et f emmes ence in te s , a u c u n d a u p h i n 
n ' é c h a p p a . D 'o rd ina i r e , on en laisse u n s 'enfuir, 
afin qu' i l en r a m è n e d ' a u t r e s . 

« Il arr ive souven t que les d a u p h i n s n e se 

laissent pas ainsi chasser , s u r t o u t lo r squ ' i l s sont 
t r è s - n o m b r e u x . Les p ier res qu ' on l eu r j e t t e sont 
impuis san tes à les faire r e t o u r n e r ; ils passen t 
sous les cano t s , et font p r e n d r e aux pêcheu r s 
des pe ines souven t inu t i l e s . D ' au t r e s fois, g r âce 
à' l ' i m p r u d e n c e et à l ' a r d e u r des p o u r s u i v a n t s , 
ils p a r v i e n n e n t e n c o r e à é c h a p p e r , m ê m e q u a n d 
ils son t poussés dans une b a i e . Quand ceux-ci 
c o m m e n c e n t l ' a l t aque t r o p tô t , de façon à ce 
qu ' un p r e m i e r élan n e fasse pas é c h o u e r les 
dauph ins , ceux-c i r e g a g n e n t la p le ine m e r et 
ne se la issent plus chasse r au r i v a g e ; ou b ien , 
lo r sque les d a u p h i n s n ' o n t pas la» tôte t o u r n é e 
vers la p lage , ceux qu i sont blessés s 'enfuient 
vers la p le ine m e r , et les au t res les y su ivent . Si 
la nui t t o m b e avant la Un de la p ê c h e , les c a 
no t s f o rmen t un d e m i - c e r c l e à l ' en t rée de la 
ba ie , et l'on y a l l u m e des feux. Les d a u p h i n s , 
c r o y a n t que c 'est la l une , se d i r igen t de ce cô t é , 
et r e s t en t t ranqui l l es j u s q u ' a u m a l i n , où le car
nage r e p r e n d son c o u r s . 

a Parfois ils é c h a p p e n t , p a r c e que l 'on n ' é t a i t 
pas prêL p o u r la p ê c h e ; auss i , m a i n t e n a n t , le 
g o u v e r n e u r et les syndics passent- i ls c h a q u e 
année , au mo i s de j u i n , l ' i nspec t ion des cano ts , 
et l 'on p u n i t ceux qu i n ' o n t pas les leurs en bon 
é ta t . 

« Après u n e h e u r e de r e p o s , on r é u n i t les 
cadavres , on les e s t ime , et on leur grave su r la 
peau l eu r va leur en chiffres r o m a i n s . La répa r 
t i t ion en est faite p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' é t en
due d e t e r r e q u e c h a c u n possède , c o m m e cela 
se passai t dans les t e m p s recu lés . Après avoir 
m e s u r é e t e s t imé c h a q u e d a u p h i n , on prélève 
la d î m e , le findlingswal, ou d a u p h i n de d é c o u 
ver te , le madwal, ou d a u p h i n à m a n g e r , le scha-
dcnwal, ou d a u p h i n des d é g â t s , la so lde des 
ga rdes , les frais à p a r t a g e r et la pa r t des pau
vres . 

« La d î m e se divise en t ro is pa r t i e s , qu i r e 
v iennent l ' une à l 'égl ise, l ' au t re au pas teur , la 
t ro i s i ème au roi ou à son r e p r é s e n t a n t . Le find
lingswal a p p a r t i e n t au cano t qui a d éco u v e r t 
les d a u p h i n s ; sa va leur est v a r i a b l e ; la tète 
revient à c e l u i ' d e s ma te lo t s qu i a le p r e m i e r 
ape rçu les a n i m a u x . Le m a d w a l , ou d a u p h i n à 
mange r , est un pet i t d a u p h i n , qui fait i m m é 
d i a t e m e n t les frais du r epas des a s s i s t an t s . Le 
s c h a d e n w a l , ou d a u p h i n des dégâ ts , est vendu , 
et le p r ix de ce t t e ven te se r t à paye r les avaries 
qui se sont p r o d u i t e s p e n d a n t la chasse . La 
solde des ga rdes ser t à payer les gens qui ont 
veillé p e n d a n t la nu i t et qui on t g a r d é les dau
p h i n s j u s q u ' à la d i s t r ibu t ion . Le res te est d i -
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L ' O R Q U E É P A U L A R . 

visé en deux p a r i s , r evenan t l ' une aux gens de 

la paroisse sur le t e r r a in de laquel le la pèche 

s'est faite, l ' au t re aux hab i t an t s du pays. Cha

que village a un cer ta in n o m b r e de cano t s , et 

c h a q u e cano t a son é q u i p a g e . Le bu l in est d i 

visé par cano l s . Dès que le cri de grindahud a 

r e t e n t i , on d é p ê c h e des messagers à tous les vil

lages qui on t d ro i t à la d i s t r i bu t i on . Ceux-ci 

doivent envoyer leurs cano t s , et s'ils n e sont pas 

ar r ivés v ing t -qua t re ou q u a r a n t e - h u i t h e u r e s au 

plus après la r épa r t i t i on , on vend l eu r p a r t à 

l ' enchè re , e t l ' a rgen t qui en résu l te est versé 

dans la caisse des pauvres . La ra ison en est q u e 

les d a u p h i n s se d é c o m p o s e n t en deux j o u r s , 

dev i ennen t rances et i m m a n g e a b l e s . 

« La r épa r t i t i on faite, on d é p è c e les a n i m a u x . 

On c o m m e n c e par leur en lever les nageo i r e s , 

puis on coupe le co rps p a r l e mi l ieu . On dé t ach e 

la gra isse en lan iè res d 'envi ron un pied e t d e m i 

de la rge , puis on divise la cha i r en m o r c e a u x de 

q u a r a n t e à c i n q u a n t e l i v r e s ; on enlève le foie, 

le c œ u r , les re ins , les par t i es les p lus dé l ica tes 

au g o û t des insu la i re s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — « Cet an ima l est p o u r 

ce pays d ' une t r è s -g rande ut i l i té . En m o y e n n e , 

un dauph in fourni t u n e quan t i t é d ' hu i l e qui re

p r é s e n t e env i ron 40 f rancs . On m a n g e la graisse 

e t la c h a i r , fraîches o u salées et séchées . P lus 

la cha i r est f ra îche, m e i l l e u r e elle est . J ' en 

ai m a n g é avec p l a i s i r ; elle a à peu près le goût 

de la v iande de bœuf. La graisse m ' a pa ru t r è s -

désag réab le . Quand les hab i t an t s des F e r o ë s o n t 

m a n g é p e n d a n t qu inze j o u r s d e la c h a i r fraîche 

de d a u p h i n , l eur visage, leurs m a i n s , leurs c h e 

veux sont lu isants d é g r a i s s e . Aprè s q u a r a n t e -

h u i t heu re s , on n e peu t m a n g e r ce t t e v i a n d e ; 

el le p r o \ o q u e des v o m i s s e m e n t s . 

« De la peau des nageoi res , on fait des cour 

ro ies p o u r les r a m e s . Avec l ' e s tomac , on c o n 

fec t ionne des ou t res p o u r conserver l ' hu i le . Le 

sque le t t e se r t à divers usages . Quant aux i n t e s 

t ins (la s eu l e par t ie de l ' an imal qu i ne soit pas 

emp loyée ) , ou les cha rge sur des cano t s et on 

les j e t t e à la m e r , p o u r qu ' i l s ne se putréf ient 

pas sur le r ivage . » 

L E S O R Q U E S — ORC1NUS. 

Die Schwerl fische. 

Au vois inage des g lob icépha les se p lacen t les 

o r q u e s , qu ' on n o m m e aussipoissons-épées. l l sdoi-

vent l eu r n o m à leur nageo i re dorsa le , longue 

d e plus de 30 cen t . , la rge à la base, aminc i e du 

b o u t , r e c o u r b é e vers la q u e u e , et r e s s e m b l a n t à 

une épée ou mieux à un s a b r e . 

L ' O R Q U E É P A U L A R — ORCINUS ORCA. 

Der gemeine Schwertfisch, der Butskopf. 

Une des espèces d e c e genre , l ' o rque é p a u l a r , 

est c o n n u e depu i s l o n g t e m p s ; on vanta i l sa m é 

c h a n c e t é , et , chose r e m a r q u a b l e , tous les o b 

servateurs m o d e r n e s sont d ' acco rd sur ce po in t 

avec les écr ivains de l ' anc ien t e m p s . 

C a r a c t è r e s . — L ' o r q u e est u n d a u p h i n v i 

goureux , t r a p u ; il a la tôle pe t i t e , le dos élevé, 

les nageo i res la téra les longues , la nageo i r e 

cauda le for te , la rge , se t e r m i n a n t pa r une 

cou rbe en forme de S ; il a de i 1 à 13 den t s so

l ides , carnass iè res ; le dos est d 'un no i r b r i l l an t , 

le ven t re est b lanc de p o r c e l a i n e , à reflets 

j a u n â t r e s . Au-dessus e t en a r r i è re d e l 'œil se 

t rouve une tache b l a n c h e , a l longée , qu i avait 

fait d o n n e r à cet an ima l , pa r les anc iens , le n o m 

de faux d a u p h i n . Le no i r du dos est sépa ré du 

b lanc d u ven t r e par u n e l igne n e l t e m e n t , m a i s 

i r r é g u l i è r e m e n t t r a c é e . Du p o u r t o u r de l 'anus 

p a r t une large b a n d e b l a n c h e , qui se di r ige en 

avant , envoyant deux a u t r e s b a n d e s b l a n c h e s 

assez la rges vers la par t i e p o s t é r i e u r e du t r o n c , 

se c o n t i n u a n t ensu i te j u s q u ' à la nageo i re p e c 

to ra le , r e m o n t a n t en se r e c o u r b a n t vers l ' angle 

de la b o u c h e , et se t e r m i n a n t p a r un m i n c e 

l i séré b l a n c a u t o u r de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e . 

Une b a n d e bleu sale ou p o u r p r e se di r ige en 

bas et en avant , depu i s la par t i e p o s t é r i e u r e d e 

la base de la nageo i r e dorsa le . 

L 'o rque é p a u t a r a la taille du glabicephalus 
globiceps. On en a t rouvé qu i ava ien t j u s q u ' à 

10 m è t r e s d e long . Chez l 'un d ' eux , qui m e s u 

rait p lus d e 5 m è t r e s , la h a u t e u r du co rps j u s 

qu ' au b o r d a n t é r i e u r de la nageo i r e dorsa le 

étai t de t n , , 2 , ï ; la l o n g u e u r d e la n a g e o i r e 

pec to ra l e de 66 cen t . , sa plus g r a n d e l a rgeur 

de 1™,48; la l o n g u e u r de la nageo i re dorsa le 

de 63 c e n t . , e t la l a rgeur de la nageoi re cau 

dale de l m , ñ 2 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'o rque p a 

raît avoir é té autrefois plus r é p a n d u qu ' i l n e 

l 'est ac tue l l emen t . Les na tura l i s les r o m a i n s le 

connaissa ient , et lui ass ignent la M é d i t e r r a n é e 

c o m m e p a t r i e . Sous le r ègne de T i b è r e , au d i re 

de Pl ine , é c h o u è r e n t u n e fois sur le rivage e n 

viron t rois cen t s bale ines {baleines-éléphants et 

fav>ses.baleines), d o n t les t aches b lanches para i s 

saient c o m m e des co rnes . El ien ajoute que la 

fausse bale ine a le front o r n é d ' une b a n d e b l an -
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che , c o m m e le d i a d è m e des rois de M a c é d o i n e . 

Ces a n i m a u x é ta ien t n o m b r e u x sur les cô tes de 

la Corse e t de la S a r d a i g n e . 

Dans les t emps m o d e r n e s , on n ' a p lus vu 

l ' épau la r dans la Méd i t e r r anée . Il hab i t e le n o r d 

de l 'A t l an t ique , la m e r Glaciale et le n o r d d e 

l 'océan Pacif ique, d 'où il de scend j u s q u e sur 

les cô tes de F r a n c e , d 'un c ô t é , du J a p o n , d e 

l ' a u t r e . 

M I T I I H , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après Ti -

lés ius , on voit les épau la r s dans les m e r s du 

Nord , r é u n i s g é n é r a l e m e n t c inq à c inq , c o m m e 

des so lda t s , la tôte et la q u e u e r e c o u r b é e s en bas , 

la n a g e o i r e do r sa le sor tan t d e la m e r , c o m m e 

un s a b r e . Us passen t avec r a p i d i t é , et de leurs 

yeux vigi lants p a r c o u r e n t la m e r . 

L ' o r q u e épau l a r n e se c o n t e n t e pas de pe t i t s 

p o i s s o n s ; il s ' a t taque aux géan t s des m e r s ; il 

e s t a la fois e t . l e plus g r a n d , le p lus c o u r a g e u x , 

le plus ca rnass ie r , et par cela m ê m e le plus r e 

d o u t é de tous les d a u p h i n s . 

P l ine d i t : a La fausse ba le ine se c o m p o r t e 

c o m m e u n b r i g a n d ; tantôt cachée dans l ' o m 

bre d ' un navire à l ' anc re , elle gue t t e lé m a t e l o t 

auque l il p r e n d fantaisie d e se b a i g n e r ; t a n t ô t , 

elle lève la t ê t e ho r s de l ' eau , s 'é lance su r les 

b a r q u e s d e p ê c h e u r s et les r enve r se . » C o m m e 

nous l 'avons déjà dit , les obse rva teurs m o d e r n e s 

n ' o n t fait q u e conf i rmer ces réc i t s . Ronde le t 

avance q u e l ' o rque pou r su i t les ba le ines , et les 

m o r d , j u s q u ' à ce « qu 'e l les m u g i s s e n t , c o m m e 

un t a u r e a u p o u r c h a s s é . » 

Les Ind iens p r i e n t les p ê c h e u r s qu i font voile 

vers le Nouveau M o n d e , de n e pas i n q u i é t e r les 

o r q u e s ; car , g r âce à eux, ils peuven t c a p t u r e r 

plus fac i lement les ba le ines et les p h o q u e s . 

« Les o rques , en effet, forcent ces a n i m a u x à 

q u i t t e r les p ro fondeu r s de la m e r , et à se r é 

fugier près du r ivage , où il devien t facile de les 

t u e r à coups de flèches ou d e h a r p o n s . » A n -

de r son nous a p p r e n d que dans la Nouve l l e -

A n g l e t e r r e , on appe l le l ' épau la r l'assassin des 
baleines. Les nav iga teurs qu i se r e n d e n t au 

Groen land r e n c o n t r e n t souvent ces cé tacés près 

du Sp j t zbe rg et dans le dé t ro i t de Davis ; on les 

a p e r ç o i t parfois m ê m e au vois inage d 'Helgo-

l and , à l ' e m b o u c h u r e de l 'E lbe . L e u r g r a n d e 

rap id i t é fait qu 'on n e p e u t les c a p t u r e r ; au p lus , 

peu t -on les t i r e r a coups de ca r ab ine . 

Les o r q u e s se m e t t e n t à p lus i eu r s p o u r a t t a 

q u e r une bale ine , la m o r d e n t , lui enlèvent des 

m o r c e a u x en t i e r s de cha i r ; la ba l e ine , fat iguée, 

ha ra s sée , ouvre sa gueu le , et t i re la l a n g u e ; à ce 

m o m e n t les o rques se p r é c i p i t e n t dessus et-la 

lui a r r a c h e n t . C'est p o u r q u o i de t e m p s à au t re 
les ba le in ie rs t r ouven t le c a d a v r e d ' une ba le ine 
d o n t la l angue est p e r d u e . 

P o n t o p p i d a n , cet évoque no rwég ien que nous 
avons déjà eu plus d ' une fois l 'occasion de c i t e r , 
d é c r i t l ' o rque épau l a r sous le n o m de arrache-
graisse. Dix ou p lus de ces a n i m a u x s ' a t t achen t , 
d i t - i l , aux flancs d ' une ba le ine , la m o r d e n t et 
n e l âchen t p r i s e q u ' e n a r r a c h a n t un m o r c e a u 
de p e a u e t d e graisse de la l o n g u e u r d ' une 
b ra s se . La ba le ine pousse des m u g i s s e m e n t s de 
dou l eu r , elle bond i t h o r s de l 'eau, et l 'on voit 
q u e d ' au t r e s de ses e n n e m i s l 'on t a t t a q u é e au 
v e n t r e . Parfois ceux-c i n ' a b a n d o n n e n t l eur vic-

| l i m e q u ' a p r è s l 'avoir p r e s q u e e n t i è r e m e n t dé
poui l l ée . Les p ê c h e u r s t rouven t alors u n e g r a n d e 
quan t i t é de graisse d a n s la m e r , c a r les arrache-
graisse n e m a n g e n t pas la ba l e ine , et se c o n t e n 
t en t de la to r tu r e r . 

« Cet an ima l , di t le consc i enc i eux Stel ler , est 
l ' ennemi déc la ré des ba le ines e t les pou r su i t 
j o u r et nu i t . Une ba le ine se r e t i r e - t - e l l e dans 
u n e anse de m e r , p r è s d u r ivage , les o r q u e s 
a r r iven t à p lus ieurs , l ' e n t o u r e n t , la font p r i s o n 
n i è r e en q u e l q u e so r t e , la pous sen t vers la h a u t e 
m e r , et l ' a t t aquen t a lors avec leurs t e r r ib l e s 
m â c h o i r e s . E t , chose cu r i euse , l ' e x a m e n du 
cadavre des baleines a insi tuées n ' a j a m a i s fait 
r e c o n n a î t r e q u ' a u c u n e par t ie avait été m a n g é e : 
c 'est d o n c b ien là u n e ha ine de n a t u r e , » 

J u s q u ' à S te l le r , on c roya i t q u e la nageo i re 
dorsa le de l ' épaular é ta i t son a r m e p r i n c i p a l e ; 
« mais , di t ce t a u t e u r , cela est faux; car , bien 
q u e ce t te nageo i r e a i t env i ron 2 aunes d e long 
et soit t r è s - p o i n t u e , qu 'e l l e para isse ê t re c o m m e 
u n e c o r n e ou un os t r a n c h a n t , elle est mo l l e , 
fo rmée exc lu s ivemen t d e gra i sse , et , chose 
é t o n n a n t e , ne c o n t i e n t pas u n seul o s . » 

Ste l le r conf i rme e n c o r e en ces t e r m e s les p a 
roles de P l ine : « T o u s les p ê c h e u r s , d i t - i l , c r a i 
g n e n t é n o r m é m e n t cet a n i m a l ; ca r , l o r s q u ' o n 
l ' a p p r o c h e d e t r o p p r è s , ou qu 'on le blesse , 
il r enverse les c a n o t s . Aussi , q u a n d on le r e n 
c o n t r e , lui j e t t e - t - o n des p r é s e n t s , et le per-
suade- t -on pa r des pa ro le s a p p r o p r i é e s à la c i r 
cons t ance , q u ' o n veut vivre avec lui en b o n n e 
ami t ié et n e lui faire a u c u n to r t . » 

Ces t émoignages sont si n o m b r e u x et si c o n 
c o r d a n t s , q u e n o u s n e pouvons les t a x e r de 
fables. Ainsi affirmé, l ' i nv ra i semblab le do i t ê t re 
v r a i . 

On n e sait a b s o l u m e n t r i en au sujet de la re 
p r o d u c t i o n de l ' o rque épau la r . On i g n o r e m ê m e 
que l est le n o m b r e de pe t i t s d 'une p o r t é e . 
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Fig. 37 3. Le Marsouin commun. 

C h a m e . — Bien que l ' o rque n e soit à peu 

près q u ' u n e masse de graisse, c e p e n d a n t nu l l e 

pa r t on n e lui fait u n e chasse r ég lée . On en 

p r e n d quelquefois dans les fleuves : a ins i , l 'on 

en a h a r p o n n é t ro is dans la T a m i s e . Banks , qui 

a assisté à la pr i se de l 'un d 'eux r a p p o r t e que 

cet o r q u e , quo ique frappé p a r t ro is h a r p o n s , 

en t r a îna deux fois le canot avec lui, depu i s 

B l a c k w a l l j u s q u ' à G r e e n w i c h , et un au t re j u s q u ' à 

sept fois. Gr i èvement b lessé , il t raversa e n c o r e 

le fleuve avec u n e rap id i t é de 8 mi l les à l ' h eu re , 

et res ta l o n g t e m p s avec tou t e sa force, b ien q u e 

f rappé de nouveau à c h a q u e fois qu ' i l r epa 

raissai t à la surface. Tan t que l ' an ima l fut en 

vie, p e r s o n n e ne fut assez h a r d i p o u r l ' ap 

p r o c h e r . U n a u t r e o r q u e échoua sur le r i v a g e ; 

les p ê c h e u r s , r a p p o r t e - t - o n , e u r e n t mi l le 

peines à le t u e r à coups de cou teaux et de 

gaffes. A l ' agonie , l ' o rque épaular t r ah i t sa dou

leur p a r des soupi rs et des gémis semen t s . 

Ce n 'est que depu i s 1841 que l 'on possède 

une desc r ip t ion exacte de l ' e spèce . Une femelle, 

de 5 m , 3 0 de long , vint é c h o u e r sur la p lage p rès 

d'un vi l lage ho l landa i s , Wyk-op-zee , et un bon 

na tura l i s te eut occasion de l 'observer . Lorsqu ' i l 

vit l 'animal p o u r la p r e m i è r e fois, ses cou leurs 

¡ avaient e n c o r e tout l eu r écla t ; le no i r p r é s e n 

tait des reflets i r isés magnif iques , le b lanc é ta i t 

aussi ne t e t b r i l l an t que de la p o r c e l a i n e . Mais 

au b o u t d e p e u d e j o u r s , ces cou leu r s se t e r 

n i r e n t ; la peau se d é t a c h a , et après u n e s e 

m a i n e , le cadavre étai t c o m p l è t e m e n t put réf ié . 

A ce m o m e n t , on le m i t aux e n c h è r e s ; il y eu t 

p lus ieurs a m a t e u r s , et le pr ix m o n t a à 140 flo

r ins (330 f r ancs ) ; l ' a che teu r s 'était fait ries i l lu

s ions ; il n e p u t v e n d r e la gra isse que 40 florins 

(100 f r ancs ) ; il vend i t p o u r le m ô m e p r ix le 

sque le t t e au Musée de L e y d e , d o n t il es t u n d e s 

plus p réc ieux o r n e m e n t s . 

L ' o r q u e épau la r est un ê t r e t e l l e m e n t r e m a r 

q u a b l e , q u e tous les p e u p l e s qui le conna i s sen t 

lu i on t d o n n é un n o m spécia l . La p l u p a r t d e 

ces n o m s signifient bourreau ou assassin. Les 

Amér i ca ins du Nord l ' appe l len t killer, les An

glais thrasber, les Norwégiens speckhugger, hval-
hund ou springer, les Suédois opara, les Danois 

ornswin, les Al l emands butskopf ou schwertfisch, 
les Russes kossakta, les Espagnols et. les P o r t u 

gais orca. 
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L E S M A R S O U I N S — PUOCMNA. 

D i e Mi'.erschweine. 

C a r a c t è r e » . — L e s m a r s o u i n s , d o n t l ' e spèce -
lype est la p lus c o m m u n e et la plus c o n n u e de 
la famille des d e l p h i n i d é s , sont ca rac té r i sés pa r 
un front d o u c e m e n t inc l iné , un m u s e a u c o u r t 
e t b o m b é , non t e r m i n é p a r u n ro s t r e , u n e n a 
geoi re dorsa le peu élevée , des den t s t r è s -nom
b r e u s e s , et i r r é g u l i è r e m e n t p lacées sur c h a q u e 
m â c h o i r e . 

LE MAHSOUIN COMMUN — PJIOCMNÂ COMMUAIS. 

D e r Braunfitch. 

C a r a c t è r e s . — Le mar sou in c o m m u n (fîg.313) 
a de 1"°,30 â 2 m è t r e s , rarement2™,GO de l o n g . 
Chez un ind iv idu de l m , û 0 , les nageo i res p e c t o 
rales ava ien t 19 c e n t , de l o n g , la nageo i re cau
dale 14 cen t , de l a rge , e t la nageo i re dorsa le 
10 cen t , de h a u t . Le corps est fusiforme, faible
m e n t c o m p r i m é en a r r i è r e ; sa plus g r a n d e 
épa i s seur est en son mi l i eu . Les nageo i res p e c 
tora les sont ob tuses du b o u t ; la nageo i r e d o r 
sale est p r e s q u e r é g u l i è r e m e n t t r i angu la i re . 
La peau est l u i s a n t e ; le dos est d ' un b r u n noi r 
foncé ou no i r , avec des reflets violets ou verdâ-
( r e s ; le vent re est b lanc , l ' iris j a u n â t r e . Chaque 
m â c h o i r e a de 23 h 25 den t s , ce qu i en p o r t e le 
n o m b r e to ta l à 92 ou 100. On t rouve cepen 
d a n t des indiv idus qui n ' o n t que de 20 à 22 
d e n t s ; p r o b a b l e m e n t que , chez eux, la den t i t i on 
n ' a pas e n c o r e c o m p l è t e m e n t a t te in t son d é v e 
l o p p e m e n t . Tou tes les den t s son t à égale d i s 
t a n c e l 'une de l ' au t re et sont d i sposées de 
m a n i è r e à s ' eng rene r . 

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

p è c e de de lph in idé n ' es t p lus c o n n u e que le 
m a r s o u i n . C'est lui q u e l 'on r e n c o n t r e à c h a q u e 
voyage dans les m e r s du Nord ; c 'est lui qu i se 
t rouve e n q u a n t i l é a u x e m b o u c h i i r e s des f leuves ; 
qu i les r e m o n t e loin dans l ' in té r ieur des t e r r e s . 
On en a pr is p lus ieurs dans le Rhin et dans 
l 'E lbe , en a m o n t de M a g d e b o u r g ; on en a t iré 
p rès d e Par i s et p rès de L o n d r e s . 

Le n o r d de l 'océan At lan t ique est la vér i ta
ble pa t r i e du m a r s o u i n c o m m u n . Il préfère les 
cô tes à la p le ine m e r ; on le t rouve p a r t o u t 
a u voisinage de la t e r r e ; vers le sud , il a r r ive 
j u s q u ' à la Méd i t e r r anée . Il t r averse le d é t r o i t 
d e Beh r ing , et a r r ive dans l 'océan Pacif ique, 
j u s q u ' a u voisinage du J a p o n . Il semble e n t r e 
p r e n d r e des migra t ions r égu l i è r e s ; à l ' e n t r é e d e 

l ' é té , il se d i r ige vers le n o r d , et r ev ien t a u sud 
vers l 'h iver . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a vorac i t é 

d u mar sou in c o m m u n est p r o v e r b i a l e ; l ' an imal 
d igère t r è s -v i t e , et m a n g e c o n s i d é r a b l e m e n t . 

Les p ô c b e u r s l e d é t e s t e n t , car il les gêne dans 
leurs c a m p a g n e s , e t l eu r cause b e a u c o u p de 
t o r t s . Il n 'a pas d e pe ine à d é c h i r e r leurs filets, 
et il dévore tous les poissons qui y son t p r i s . 
Mais q u a n d les filets sont plus for ts , il s'y p r e n d 
et s'y lue . 

Le m a r s o u i n est sociable c o m m e les au t r e s 
d a u p h i n s . On en r e n c o n t r e parfois d e t r è s - n o m 
b r e u x t r o u p e a u x . Quand il n a g e , ce à quo i il 
exce l l e , il abaisse et élève a l t e r n a t i v e m e n t la 
tê te e l la q u e u e , et r e c o u r b e son co rps en a r c 
t a n t ô t en h a u t , t a n t ô t en a r r i è r e . Il file avec la 
vitesse d e la flèche. Lorsqu ' i l est p rès de la s u r 
face d e l 'eau, il s e m b l e rou le r avec les vagues , 
ou n e faire q u e des c u l b u t e s . 

Parfois il folâtre avec ses s e m b l a b l e s ; ses 
j eux son t des plus a m u s a n l s e t des p lu s s ingu
l ie r s . Il se t o u r n e et r e t o u r n e dans l ' e a u ; il 
sau te et b o n d i t dans l 'air . Les anc iens déjà 
avaient r e m a r q u é q u e les d a u p h i n s sont s u r t o u t 
vifs à l ' a p p r o c h e d 'un o rage , et sau ten t p lus 
hau t ho r s de l 'eau. 

Avant les b a t e a u x à vapeur , il é tai t p lus fa
cile q u ' a u j o u r d ' h u i de les obse rve r . Ce n 'es t pas 
qu ' i l s n e su ivent aussi les ba t eaux à vapeur , mais 
ils n ' e n a p p r o c h e n t pas de si p r è s ni avec la 
m ô m e confiance que des navi res à voiles, d o n t la 
m a r c h e est plus l e n t e . 

Ils a c c o m p a g n e n t d ' o r d i n a i r e les c a b o t e u r s , 
t an t qu ' i l s r e s t e n t dans le vois inage des cô tes . 
Dès q u ' u n nav i re ' appara î t .des m a r s o u i n s , a u n o m -
b re de 3 à 10, a p p a r a i s s e n t aussi , se m o n t r e n t à 
dix ou quinze m è t r e s du b o r d et suivent le n a 
vire p e n d a n t près d 'une l i eue ; de t emps à a u t r e 
on les voit a r r ive r à la surface de l ' eau , c o m m e 
p o u r c o n s i d é r e r les ma te lo t s et l ' e m b a r c a t i o n ; 
ils p l o n g e n t , ils n a g e n t dans le ' i l l age , s 'é loi
g n e n t , déc r iven t une c o u r b e , et r ev i ennen t de 
nouveau . 

Les m a r s o u i n s p e n d a n t l ' appar i t ion du h a r e n g 
se n o u r r i s s e n t exc lus ivement d e sa c h a i r ; ils 
m a n g e n t e n o u t r e des m a q u e r e a u x , des s aumons , 
d ' au t r e s p o i s s o n s , et m ê m e des a lgues ; du 
m o i n s , en t r o n v e - t - o n f r é q u e m m e n t dans leur 
e s t o m a c . Ils r e m o n t e n t loin d a n s les fleuves, en 
p o u r s u i v a n t les s a u m o n s , et ils en g ê n e n t c o n 
s i d é r a b l e m e n t la p ê c h e . 

Le ru t c o m m e n c e avec l ' é té , e t d u r e du mois 
de j u in au mois d ' aoû t . A ce m o m e n t , ils son t 
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I r e s - exc i t é s ; ils fendent les flots avec r a p i d i t é ; 

les maies se pour su iven t avec fureur , et s 'é lan

cen t ap rès les femelles. A ce m o m e n t aussi , ils 

ne conna issen t plus a u c u n dange r . 

Dans leur exc i ta t ion , ils v iennen t s ' échouer 

sur le r ivage; ils f rappent de leur tûte les flancs 

des navi res , et se luen t parfois . 

La femelle po r t e neuf ou dix m o i s ; elle me t 

Las en mai un ou deux pe t i t s , longs de 53 cen t , 

et l ou rds de 5 k i l o g r a m m e s , auxque l s elle t é 

m o i g n e a u t a n t d ' a m o u r et de t end re s se q u e les 

au t re s c é t a c é s ; elle les défend en cas de d a n g e r , 

les a l la i te , les condu i t j u s q u ' à l 'âge d 'un an . A 

ce m o m e n t , ils sont p r e s q u e adu l t e s . -

P ê c h e . — On pour su i t a c t i v e m e n t le m a r 

souin e t p a r c e qu' i l n u i t aux p è c h e s , et pa r ce 

que sa cha i r et sa graisse sont d ' u n b o n r a p 

p o r t . A l ' époque de l 'arr ivée des bancs d e ha 

rengs , qu'i l p o u r s u i t avec a r d e u r , on p lace dans 

les fleuves des filets forts, à g randes mai l les , que 

les ha rengs t r ave r sen t , ma i s où les mar sou ins 

ne peuven t passe r . 

Les I s landais , d i sposent leurs filets à l ' époque 

du r u t , é p o q u e d u r a n t laquel le le mar sou in est 

t e l l e m e n t surexc i té , qu ' i l en devien t aveugle , 

d i s e n t les gens . A cer ta ins end ro i t s , on les t ire 

à bal le , p lus p o u r faire p reuve d ' ad re s se , que 

pour s 'en e m p a r e r fac i lement . 

C a p t i v i t é . — Le marsou in est le seul cé tacé 

que l 'on ait j u squ ' i c i t enu en cap t iv i té . On m'a 

racon té q u ' u n Amér ica in a eu la chance d 'en 

g a r d e r un en vie p e n d a n t l o n g t e m p s ; c e p e n d a n t , 

r i en , à ma conna i s sance , n ' a e n c o r e é té publ ié 

à ce suje t . 

Au J a r d i n zoologique de L o n d r e s , on a essayé 

p lus ieurs fois d 'élever des marsou ins e t d ' au t r e s 

d a u p h i n s ; ma i s , j u squ ' i c i , on n ' a o b t e n u a u c u n 

résu l ta t satisfaisant. 11 en a été d e m ê m e d 'un 

indiv idu , d o n t j e peux par le r p a r e x p é r i e n c e . 

Cet an ima l nous fut a m e n é au mois d ' aoû t pa r 

un p ê c h e u r qu i l 'avait p r i s la veille au soir , et 

lui avait f a i tpasse r la nu i t dans un vivier. Il pa

raissai t bien po r t an t , très-vif, et j ' e spé ra i s p o u 

voir le ga rde r au moins que lques j o u r s . Nous le 

p l açâmes dans un fossé profond : il se mi t à y 

n a g e r avec r a p i d i t é . La surface d u fossé é tant 

r e couve r t e de lenti l les d 'eau qu i le gêna i en t 

quand il venai t p o u r r e sp i r e r , je c rus n é c e s 

saire de le m e t t r e dans le g rand é tang du j a r d i n , 

qui lui offrait assez d ' e space . Il y nagea dans 

toutes les d i r e c t i o n s ; e t au bou t d 'une h e u r e , 

il p a r u t ê t re pa r f a i l emen t hab i tué à sa nouvel le 

d e m e u r e . Il se m o n t r a i t à interval les régul ie rs 

p o u r r e sp i r e r , t an tô t ici, t an tô t là : j e ne puis 

dire s'il poursu iva i t les poissons qui é ta ient dans 

l ' é tang; il s embla i t c e p e n d a n t faire une chasse 

q u e l c o n q u e . Il n e s ' inquié ta i t n u l l e m e n t des 

oiseaux a q u a t i q u e s ; c e u x - c i , p a r c o n t r e , pa

raissaient s 'en méfier. S u r tous les po in t s pa r 

où ce nouvel hô te sor ta i t de l 'eau, c ' é ta i t une 

agi ta t ion cons idé rab l e . Les cygnes levaient leur 

long cou , r ega rda i en t inqu ie t s e t s tupé fa i t s ; les 

oies e t les c a n a r d s se réfugia ient à t e r r e , d 'où 

ils suivaient de l 'œil les m o u v e m e n t s de l ' an i 

ma l . Il en fut ainsi t ou t e la j o u r n é e . 

Le m a r s o u i n nagea i t t r a n q u i l l e m e n t , évi tant 

les bas- fonds , et se t e n a n t de p ré fé rence au mi

lieu d e l ' é t ang . Il a r r iva i t r é g u l i è r e m e n t à la 

surface, et lançai t en l 'a ir son j e t d ' eau . Il n e 

nous étai t poss ib le de l 'observer q u ' u n i n s t an t , 

l 'eau é t an t t rop t roub le , et n o u s e m p ê c h a n t de 

le voir dans la p ro fondeur . M a l h e u r e u s e m e n t 

nous n e p û m e s faire de longues obse rva t i ons 

sur no t r e m a r s o u i n : le l e n d e m a i n , il é ta i t m o r t . 

Cette fin si p r o m p t e est tou jours res tée une 

én igme p o u r m o i . J e n 'a i pas de ra i sons p o u r 

croi re q u e l 'eau d o u c e soit aussi r a p i d e m e n t 

mor te l l e p o u r un an ima l m a r i n . J e n e pu i s a d 

m e t t r e non plus q u ' u n a n i m a l de la ta i l le du 

marsou in puisse m o u r i r de faim en v ing t -qua t r e 

h e u r e s , et nous n e pouvons c e p e n d a n t invoquer 

d ' au t re cause : n o t r e capt if n 'avai t a u c u n e b les 

s u r e . 

Le m a r s o u i n s e m b l e d o n c , c o m m e la taupe , 

avoir beso in p o u r vivre de satisfaire t ou t e sa vo

r a c i t é . 

On ignore quel âge p e u t a t t e i n d r e u n m a r 

souin . On sait s e u l e m e n t q u ' à l ' agonie , il pousse 

des cr is de dou leu r , et q u e , c o m m e b ien d ' au

tres cé tacés , il verse des p l e u r s . 

Dès qu' i l est m o r t , son cadavre a r r ive à la 

surface de l 'eau, auss i la chasse à la c a r a b i n e 

n ' e s t pas sans succès . 

Les Groënlanda is appe l l en t le m a r s o u i n niza, 
les Is landais brunskop, hundpZskar et svinehval, 
les Danois tumler, les Al l emands braunfisch, les 

Anglais porpoise, les Po r tuga i s loninas. 
U s a g e s e t p r o d u i t s . — Autrefois , sa cha i r 

é ta i t t r ô s - e s t imée . Les anc iens Romains savaient 

p a r f a i t e m e n t en p r é p a r e r d ' exce l len tes sau

c isses ; plus t a r d , on servai t des m a r s o u i n s , sur

tout en Angle te r re , à la table des rois et des 

se igneur s . A u j o u r d ' h u i , la c h a i r du marsouin 

est tou jours un m e t s déljpieux p o u r les pauvres 

hab i t an t s des côtes , et p o u r les m a r i n s privés 

depuis l o n g t e m p s de t o u t e v iande fraîche. La 

chair des vieux marsou ins est n o i r e , d u r e , fila

men teuse , grasse et hu i l euse , p a r c o n s é q u e n t 
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Flg. 311. Le Souftlcur vulgaire. 

I r è s - i n d i g e s t e ; cel le des j eunes est t rès -dé l ica te 
et t r è s - b o n n e ; salée e t fumée , elle pa ra î t excel 
l en te aux h a b i t a n t s peu gâtés des pays du Nord . 

L 'hu i l e r e s s e m b l e à celle de la ba le ine , mais 
elle est p lus fine; aussi est-elle p lus e s t imée . 

Les Groën landa i s s 'en servent p o u r gra isser 
l eu r s a l imen t s , et la boivent avec au tan t d é p l a i 
sir que nous un bon ver re de vin . 

La peau , quand elle est t année , d o n n e un b o n 
c u i r . 

On voit que l 'u t i l i té don t est le mar sou in d é 
passe les dégâts qu ' i l peu t causer . 

L E S S O U F F L E U R S — TUIÎSIOPS 

Lie Tàmrnler. 

C a r a c t è r e s . — Les souffleurs ou tursiops sont 

des d a u p h i n s g r a n d s et forts , à m u s e a u p r o l o n 

gé en forme de b e c , po in tu , n e t t e m e n t séparé 

du f ron t ; ils on t aussi u n e forte nageo i r e dor

sale, des den ts n o m b r e u s e s , fortes, con iques et 

l isses. 

LE SOUFFLEUR VULGAIRE — TUIISIOPS VULGARIS. 

Der gemeine Tümmler. 

C a r a c t è r e s . — Le souffleur vulgaire (fig. 374) 

est un g rand an imal de 3 à S mè t re s de long ; 

il est fort et v i g o u r e u x ; ses nageo i res p e c t o r a l e s 

sont c o u r t e s , é c h a n c r é e s sur l eu r b o r d s u p é 

r i eur , t e r m i n é e s p a r u n e e x t r é m i t é ob tuse ; la 

nageo i r e cauda le est de g r a n d e u r m o y e n n e ; il 

a à c h a q u e m â c h o i r e de 21 à 24 den t s ; le dos 

et les flancs sont no i r s ou d ' un b r u n no i r , le v e n 

t re est d 'un blanc p u r . 

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

se t rouve p a r t o u t , depu i s l 'océan Glacial j u s q u ' à 
la Méd i t e r r anée . Il n 'es t a b o n d a n t nu l l e p a r t , e t 
on ne le voit que par pe t i t es t r oupes de six à 
hu i t ind iv idus . 

Dans la m e r des Indes e t la m e r R o u g e , il est 
r emplacé pa r u n e espèce voisine, Vbousalam {tur
siops aduncus). 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — C o m m e les 

m a r s o u i n s , les souffleurs a r r iven t p rès des pê
c h e u r s , et les e n t o u r e n t . L e u r vitesse e t leur 
agil i té «ont cons idérab les ; ils font t o u t le t o u r 
d 'un ba t eau à vapeur , d o n t la m a r c h e est de 
qua to rze milles anglais à l ' h eu re . A l ' a p p r o c h e 
de l ' s r age e t de la t e m p ê t e , on les voit b o n d i r 
c o m m e le m a r s o u i n , et à l ' é p o q u e d u ru t , ils 
s ' é l a n c e n t a u - d e s s u s de l à surface de l ' eau . L e u r s 
m œ u r s , d 'a i l leurs , sont peu c o n n u e s . On igno re 
que l l e est l ' é poque de l ' a c c o u p l e m e n t , la du
r ée de la gesta t ion ; on sait s e u l e m e n t q u e la 
femelle m e t bas en hiver u n ou deux pe t i t s , et 
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portai], Créti F i l i , imp. P a n s , B a i l l i ë r e e l F i l a , é d i t . 

Fig. 3"5. Le Dauphin commun. 

qu ' e l l e les soigne c o m m e le font les au t res 

d e l p h i n i d é s . 

P è c h e . — On p r e n d les souffleurs avec le h a r 

p o n , ou e n c o r e on les tue à la c a r a b i n e . Dans m a 

d e r n i è r e excurs ion d e chasse en Abyss in ie , le 

duc de C o b o u r g t i ra q u e l q u e s a b o u s a l e m s , qui 

e n t o u r a i e n t n o t r e nav i re . L ' eau se te ign i t de sang ; 

l ' a n i m a l blessé se r e t o u r n a p lus ieurs fois, et ar

r iva l e n t e m e n t à la sur face . Tous les au t res r e s 

t è r e n t p r è s du cadavre , dans le n o b l e desse in , 

nous d i r e n t les m a t e l o t s , de le dévore r . 

L E S D A U P H I N S — DELPHINÏS. 

Die Lelpie, The Dolphins. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — NOUS VOÏCÎ a r 

rivés au g e n r e qui a d o n n é son n o m à la famil le , 

aux d a u p h i n s p r o p r e m e n t d i t s , a n i m a u x q u e fa

bles e t l égendes on t cé lébrés à l 'envi . C'est un 

d a u p h i n qu i , c h a r m é p a r l e s chan t s d i v i n s d ' A -

r i o n , r e ç u t su r son dos le p o è t e , et le dé roba 

à la fureur des m a t e l o t s , en le t r a n s p o r t a n t au 

cap T é n a r e . 

Qui n 'a lu, dans P l ine , l 'h is to i re de ce dauph in 

qu i , r econna i s san t de ce que , c h a q u e jou r , un 

j e u n e ga rçon venai t lui d o n n e r du pain , p o r -

FÎBEHM. 

ta i t l 'enfant su r son dos à t ravers le l ac Lucr in 

j u s qu ' à son école, e t le r a m e n a i t chez lui d e l à 

m ê m e façon. « L o r s q u e le j e u n e g a r ç o n m o u 

ru t , di t l ' au teur l a t in , le d a u p h i n rev in t t ous 

les j ou r s au m ê m e e n d r o i t , et b i en tô t m o u r u t 

aussi du chagr in d 'avoir p e r d u son a m i . » Les 

d a u p h i n s , dans l ' op in ion des anc i ens , chassa ien t 

les ba rbues dans les filets dés p ê c h e u r s , et ceux-

ci, p a r r econna i s sance , leur d o n n a i e n t du pain 

t r e m p é dans du vin. Un roi d e Carie ayan t fait 

e n c h a î n e r u n d a u p h i n dans le p o r t , un g r a n d 

n o m b r e de ces a n i m a u x s u r v i n r e n t q u i , pa r 

leurs s ignes , p r i a i en t le roi de dé l iv re r l e u r 

c o m p a g n o n : on n e p u t le l eu r refuser . P l ine 

r a c o n t e encore t r è s - s é r i eu semen t que les j e u n e s 

d a u p h i n s sont t ou jou r s a c c o m p a g n é s pa r un 

vieux, qui l eu r ser t de m a î t r e . On a vu des 

d a u p h i n s , r a c o n t e - t - o n , e m p o r t e r le c a d a v r e 

d 'un des l eu rs , afin qu'i l ne soit pas m a n g é par 

d ' au t res h a b i t a n t s des m e r s . 

M a l h e u r e u s e m e n t , à t ous ces b e a u x réc i t s , il 

ne m a n q u e q u ' u n e chose , la vérac i té . 

C a r a c t è r e s . — L e s d a u p h i n s sont ca rac té r i sés 

par une tai l le m o y e n n e , urt corps b ien p r o p o r 

t i o n n é , un m u s e a u é t ro i t et a l longé , s épa ré du 

c r âne p a r une dépress ion m a r q u é e , u n g rand 

II — 205 
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n o m b r e de ver tèbres , des den t s fines et t r è s -

n o m b r e u s e s . 

LE DAUPHIN COMMUN — DELPIIINUS DELP1I1S. 

Der gemeine Delfin, The Dolphin. 

Caractères. — L e d a u p h i n c e m m u n (fig. 375) 

est l ong de 2 mè t r e s à 2 m , 6 0 . Il a d e s nageo i res 

pec to ra l e s a l longées , d é c o u p é e s sur leur b o r d su

p é r i e u r , a m i n c i e s , et en forme de faucille vers la 

p o i n t e ; la nageo i r e cauda le est demi -c i r cu l a i r e . 

Le n o m b r e des den ts var ie b e a u c o u p : d 'o rd i 

n a i r e , on en t rouve de 32 à 47 à c h a q u e m â c h o i r e ; 

on a m ô m e tué des d a u p h i n s qui en avaient 53 , soit 

en tout 212. Les d e n t s sont i m p l a n t é e s à des d is 

t ances égales , séparées par de cou r t s in terva l les , 

d e façon à s ' eng rene r m u t u e l l e m e n t . El les son t 

a l longées , c o n i q u e s , t r è s -po in tues , l é g è r e m e n t 

r e c o u r b é e s de dehor s en d e d a n s ; ce l les d u mi 

lieu sont les p lus l o n g u e s ; elles von t en d i m i 

n u a n t en avant e t en a r r i è r e , à p a r t i r du mi l i eu . 

Le dos est gr i s -no i r foncé, à reflets ve rdâ t r e s , 

se confondan t p e u à peu sur les flancs avec la 

t e in t e plus c la i re du v e n t r e . 

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

h a b i l e t ou t e s les m e r s de l ' h é m i s p h è r e s e p t e n 

t r iona l . 

M r r i i r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P a r son 

g e n r e de vie, le d a u p h i n r appe l l e t o u t à fait les 
cé tacés que nous avons déjà passés en r e v u e ; 
mais il est encore p lus enc l in à j o u e r , p lus ca
pr ic i eux . T a n t ô t il es t en p le ine m e r , loin d e 
tou t e s les c ô t e s ; t a n t ô t , il r e m o n t e les fleuves. 
On le t rouve p a r t o u t . 

Le p lus souvent , on r e n c o n t r e les d a u p h i n s 
en t r o u p e s de six à"dix i nd iv idus . Ils a r r iven t 
a u p r è s des navi res , et fo lâ t ren t l o n g t e m p s au
t o u r d ' eux , avan t d e p r e n d r e u n e au l r e d i r e c 
t i on . Ils p l o n g e n t et r e m o n t e n t sans cesse , e t 
c h a q u e fois que l 'on a p e r ç o i t à la surface des 
ondes leur dos foncé, on e n t e n d un b ru i t de 
soufflet, et l 'on voit un - j e t d 'eau s 'élever dans 
l 'a i r . 

Le seul a spec t de la d e n t i t i o n i n d i q u e déjà 
q u e le d a u p h i n c o m m u n est un des carnass ie rs 
m a r i n s les plus t e r r i b l e s . Il se n o u r r i t exclus i 
v e m e n t de poissons , de c r u s t a c é s , de c é p h a l o 
p o d e s e t d ' au t res a n i m a u x de m e r . Il poursu i t 
s u r t o u t les sa rd ines , les h a r e n g s el les poissons 
vo lan t s . C'est lui qu i fait s ' é lancer ho r s de l 'eau 
ces d e r n i e r s ; souvent on le voit l u i - m ê m e bon
dir après eux , et les suivre à t o u t e vi tesse. Aprè s 
qu ' i l s ont p r i s t ro is ou q u a t r e fois l eur essor, les 
poissons, volants son t épuisés , et ils dev iennen t 

f ac i l ement la p ro i e du d a u p h i n . Les fous et au

t res oiseaux m a r i n s lui v iennen t en a ide dans 

c e t t e c h a s s e ; ils p o u r s u i v e n t dans l 'air les pois

sons , e l les forcent à p longe r dans l 'eau, où le 

carnass ie r les a t t end . 

L ' a c c o u p l e m e n t a l ieu en a u t o m n e ; dix mois 

ap rè s , la femel le m e t bas un ou r a r e m e n t deux 

pe t i t s , de 50 à 06 c e n t i m è t r e s de long , qu 'e l le 

soigne avec t e n d r e s s e j u s q u ' à ce qu' i ls soient 

gros . Ce n ' e s t qu 'à dix ans que les j e u n e s d a u 

p h i n s sont c o m p l è t e m e n t adu l t e s . S'il faut en 

c ro i r e un vieil a u t e u r g r e c , ils a t t e i n d r a i e n t 

l ' â g e d e c e n t t r e n t e a n s . D e s p ê c h e u r s , qui ava ien t 

pr is des d a u p h i n s et les ava ien t ensui te r e l âchés 

ap rè s l eur avoir fait u n e enta i l le à la q u e u e , d i 

sent qu ' i ls vivent de v ingt -c inq à t r e n t e ans . 

P è c h e . — L ' o r q u e est p o u r le d a u p h i n un en

n e m i p lus d a n g e r e u x que l ' h o m m e . Celui-c i n e 

le poursu i t q u e q u a n d il m a n q u e de n o u r r i t u r e 

fraîche. A u j o u r d ' h u i , c o m m e dans les t e m p s an

c iens , le d a u p h i n jou i t de l ' ami t ié de l ' h o m m e . 

Cep en d an t , quelquefois .des p ê c h e u r s , se r é u n i s 

sant , e n t o u r e n t avec leurs cano t s , c o m m e le fai

sa ient les anciens Grecs , u n e b a n d e de d a u 

p h i n s ; ils pous sen t des c r i s , les effrayent, et 

c h e r c h e n t à les a m e n e r vers le r ivage où ils s 'é

c h o u e n t . Ces a n i m a u x , dans l eu r angoisse , font 

e n t e n d r e de p ro fonds soup i r s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Jad i s on mangea i t fa 

cha i r e t la gra isse du d a u p h i n , s u r t o u t p e n d a n t 

le c a r ê m e . Les Anglais et les França i s a p p r ê 

t e n t ce t t e cha i r avec soin , et en font un m e t s 

assez goû té . C e p e n d a n t l 'usage en est p r e s q u e 

p e r d u a u j o u r d ' h u i . 

Chez les Romains , le d a u p h i n j o u a i t un rô le en 

m é d e c i n e . Son foie passai t p o u r exce l l en t Con

t r e les a t t aques d e fièvres i n t e r m i t t e n t e s ; avec 

l 'hui le de foie d e d a u p h i n , on guér issa i t les u l 

cères ; avec des fumigat ions de graisse de dau

phin , les affections du b a s - v e n t r e . On brû la i t les 

d a u p h i n s en e n t i e r ; on en m é l a n g e a i t les c e n 

d res avec du mie l , et on en faisait d ivers o n 

g u e n t s . Mais t o u t ce la , depu i s b ien l o n g t e m p s , 

ne figure plus dans n o s p h a r m a c o p é e s . 

L E S D E L P H L N O R H Y N Q U E S — 

DELPHI NOB.HYNCHU S. 

Die Dôglinge. 

C a r a c t è r e s . — Les d e l p h i n o r h y n q u e s se rap
p r o c h e n t b e a u c o u p des d a u p h i n s p r o p r e m e n t 
d i t s . Us sont su r tou t ca rac té r i sés par un m u s e a u 
a l longé en forme de bec , et si l lonné dans sa 
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part ie osseuse . Us on t encore u n e nageoi re do r 

sale, mais t r è s pe t i t e ; l eur nageo i re caudale est 

demi -c i r cu l a i r e , et leurs nageo i res pectora les 

sont g r a n d e s ; l eurs den t s sont mo ins n o m b r e u 

ses et plus pet i tes que celles des d a u p h i n s . L 'a

n imal , en vieillissant, les perd quelquefois tout es . 

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

norhynques h a b i t e n t les uns l 'Océan, les au t re s 
les g r a n d s fleuves. 

LE DELriHNOI»HYNQUE A LONG B E C — 

DELPUWORllYNCIIUS ROSTRÂTVS. 

Der Dôcjlinçj. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , la p lus c o n n u e 

des deux que ren fe rme ce gen re , a de 6 à 9 mè

t res de long, et u n e c i r confé rence de 4 a 5 m è 

t res . T o u t son corps est no i r . 

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

nord de l 'océan At l an t ique et la m e r Glaciale ; 

on ne l 'a pas encore r e n c o n t r é dans l 'océan P a 

cif ique . Il s e m b l e ê t re c o m m u n dans le nord de 

la Lapon ie et au Sp i tzberg . 

Des d e l p h i n o r h y n q u e s sont venus s ' échoue r 

p lus ieurs fois su r les côtes d 'Ang le t e r r e , d e 

F r a n c e , de Hol lande , d 'A l l emagne , de S u è d e , 

de Russ ie , et m ê m e d ' I ta l ie . En 1788, une fe

mel le avec son pe t i t se m o n t r a aux environs de 

Honfleur . El le fit de longs efforts p o u r sauver 

son pe t i t , ce qui causa sa p e r t e . Des p ê c h e u r s 

t i r è ren t le j e u n e sur le rivage e t b lessèrent la 

mère ; elle pu t encore gagner la hau t e m e r , 

mais le l e n d e m a i n on t rouvai t à que lques l ieues 

de là son cadavre jeté sur la p l age . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le genre de 

vie du d e l p h i n o r h y n q u e à long b e c est t rès-peu 

c o n n u ; mais t o u t por te à c ro i re qu ' i l ne diifôre 

pas de celui des aut res de lph in idés . 

Le d e l p h i n o r h y n q u e à long bec est un car

nass ier t e r r i b l e , qu i n 'ose c e p e n d a n t pas s'aLta-

que r aux g r a n d s a n i m a u x . Les c é p h a l o p o d e s , 

les m o l l u s q u e s , les pe t i t s po issons , composen t 

sa n o u r r i t u r e ; et il en m a n g e des quant i tés con 

s idé rab les . On t rouve dans son es tomac les restes 

d 'un mil l ier de ces pet i ts ê t res . 

L E S I N I A S — INI A. 

Die Schnauzendelfine. 

C a r a c t è r e s . — Les inias r appe l l en t les dau

phins p r o p r e m e n t di ts pa r l ' ensemble des for

mes ex té r ieures ; mais leur museau est plus 

a l longé , l eurs nageo i res pec to ra les sont plus 

larges , la nageo i r e do r sa le n ' es t r ep ré sen t ée que 

par u n e s imple é lévat ion de la peau , e t leurs 

den ts son t épa i sses , g r e n u e s à l eur surface et 

p o u r v u e s , p o u r la p l u p a r t , d 'un gros t a lon ex

t e r n e . 

L'INIA DE L'AMAZONE — INIA ÂMÂZ01S1CJ. 

Lie Dote, die Inia. 

En 1819, H u m b o l d t pa r l a d ' un d a u p h i n qu i 

habi ta i t les eaux douces d e l ' A m é r i q u e du S u d , 

sans toutefois en d o n n e r u n e b o n n e desc r ip t ion . 

Desmares t , l ' année su ivan te , vit un de ces a n i m a u x 

au musée de L i s b o n n e , et le décr ivi t , mais t rès-

s u c c i n c t e m e n t e t t r è s - i n c o m p l é t e m e n t . En 1831, 

deux na tu ra l i s t e s de m é r i t e , Sp ix et Mar t ius , en 

i n d i q u è r e n t mieux les ca r ac t è r e s ; ce n ' es t cepen

dan t q u ' à Aie . d 'Orb igny que nous devons d e le 

b ien conna î i r e . Cet é m i n e n t na tu ra l i s t e , qui par

c o u r u t le P é r o u , peu après Sp ix et Mar t ius , e t qui 

ne connaissa i t pas les t ravaux des d e u x au teu r s 

a l l e m a n d s , fut assez h e u r e u x p o u r voir l ' an imal 

l u i -même . Il a p p r i t , à son g rand é t o n n e m e n t , 

que dans l ' i n té r i eur du c o n t i n e n t a m é r i c a i n , à 
plus de 3,000 k i l o m è t r e s de l 'océan A t l a n t i 

que , vivait u n g r a n d poisson, u n d a u p h i n p r o 

b a b l e m e n t , d ' ap rès la d e s c r i p t i o n qu 'on lui en 

faisait. Il dés i ra i t v ivemen t s 'en p r o c u r e r un ; 

mais les Ind iens é ta ien t t r o p peu hab i tués au 

j m a n i e m e n t du h a r p o n p o u r pouvo i r le sa t is -

| fa i re . Enfin, il vil son dés i r s ' a ccompl i r à P r in -

j c ipe Dobei ra , pos te- f ront ière du Brés i l , où les 

! so lda ts s ' amusa i en t à p ê c h e r cet a n i m a l . 

C a r a c t è r e s . — L' in ia ou le bote, c o m m e l 'ap

p e l l e n t les Brés i l iens , Vinh des Guarayos , le 

bufeo des Espagno l s (fig. 37G) est un d e l p b i n i d é 

à m u s e a u encore p lus a l longé que celui des del

p h i n o r h y n q u e s . II r e p r é s e n t e une sor te de bec 

é t ro i t , a r r o n d i , ob tus , à poi ls ro ides , et p o r t a n t 

à c h a q u e m â c h o i r e 66 ou 68 d e n t s p o i n t u e s , à 

c o u r o n n e s fortes et r e c o u r b é e s . Le corps est 

é l ancé ; les nageo i r e s pec to ra l e s sont longues , 

é c h a n c r é e s au b o r d supé r i eu r , a m i n c i e s et re 

c o u r b é e s en faucille à leur e x t r é m i t é ; la na

geoire cauda le n 'es t pas lobée ; la nageo i r e d o r 

sale est t r ès -pe t i t e . La l o n g u e u r d u corps varie 

de 2 m , 3 0 à 3 m , 3 0 ; chez un ind iv idu de l m , l S , la 

nageo i re do r sa l e avait 40 cen t , de long et p rès 

de 6 cent , de h a u t ; les nageo i res p ec t o r a l e s , 

41 cen t , de long et 16 c e n t , de l a r g e ; la nageo i r e 

cauda le , 50 cen t , de la rge . La femelle n 'a que la 

moi t i é de c e t t e taille. Le dos de l ' an imal est 

b leuâ t re clair , le ven t re rosé . 

L ' e spèce offre des var ia t ions n o m b r e u s e s ; on 
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Fig. 376. L'Iiiia de l'Amazone. 

r e n c o n t r e des ind iv idus roux el d ' au t re s n o i r â t r e s . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce Curieux 

a n i m a l s e m b l e h a b i t e r p r e s q u e tous les fleuves 

d e l ' A m é r i q u e du Sud , en t r e le 10° e t le 17° d e 

la t i t ude m é r i d i o n a l e . Il e i t c o m m u n d a n s le 

fleuve de l 'Amazone , dans ses affluents et d a n s 

l ' O r é n o q u e . 
M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses mouve 

m e n t s sont plus lents et b ien m o i n s vifs q u e 
ceux des aut res de lph in idés ; il n a g e p lus t r a n 
qu i l l emen t et vient souvent à la surface de l 'eau 
p o u r resp i re r . On le r e n c o n t r e d ' o rd ina i r e en 
pe t i t es b a n d e s ; H u m b o l d t , c e p e n d a n t , en vit un 
g r a n d n o m b r e à la fois. 

« L 'a i r , d i t - i l , r edev in t s i lenc ieux, et auss i tô t 
d e g r a n d s cé tacés , de la famille des souffleurs, 
e t r e s s e m b l a n t aux d a u p h i n s de nos m e r s , 
c o m m e n c è r e n t à s 'agi ter n o m b r e u x , à la sur
face de l 'eau. Lents et pa resseux , les c rocod i l e s 
s embla i en t c r a i n d r e la p ré sence de ces ê t res 
b r u y a n t s ; nous les voyions p longe r , q u a n d les 
souffleurs s 'en a p p r o c h a i e n t . Il es t fort s ingu
lier de t r o u v e r des cétacés aussi loin des c ô t e s ; 

on les r e n c o n t r e dans tontes les sa isons , et r i en 
ne s emble faire c ro i r e qu ' i l s é m i g r e n t , c o m m e 
les s a u m o n s . L e s Espagno l s les a p p e l l e n t toni-
nas, d u m ê m e n o m qu 'Us d o n n e n t aux d a u p h i n s 
m a r i n s ; leur n o m ind i en est arinocuua. n 

Dans un au t r e passage : « Au p lus épais de la 
forêt , n o u s e n t e n d î m e s tou t à c o u p un h r u i t s in
gul ier . Nous a r m â m e s nos c a r a b i n e s , l o r sque pa
r u t u n e b a n d e de ton inas , d e q u a t r e p i e d s de long, 
qui e n t o u r è r e n t n o t r e e m b a r c a t i o n . Ces a n i m a u x 
é ta ien t cachés sous les b r a n c h e s d ' u n a r b r e ; ils 
t raversaient la forêt a q u a t i q u e , e t j e t a i e n t en 
l 'air l eu r s j e t s d ' eau , qui l eu r on t valu dans t o u 
tes les langues le n o m de souffleurs. C'était un 
a s p e c t - s i n g u l i e r de voir tous ces cé tacés , au 
mi l ieu des t e r res , à t rois ou q u a t r e cen ts mil les 
de l ' e m b o u c h u r e de l 'Orénoque et du fleuve de 
l 'Amazone . » 

C'est là à peu près tou t ce q u e n o u s c o n n a i s 
sons du g e n r e de vie de Tinia . D 'au t res voya
geurs n o u s a p p r e n n e n t que cet an ima l se t i en t 
toujours près d e la su r f ace ; qu ' i l sor t souven t 
son m u s e a u a l longé en forme de b e c , et qu' i l 
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Fig. 377. Le PlatanisLe du Gange. 

avale au -des sus d e l 'eau la p ro ie qu : i l a saisie. 

Il se n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t de pe t i t s p o i s 

s o n s ; il m a n g e aussi les fruits de t o u t e espèce , 

qu i , des a r b r e s , t o m b e n t dans l ' e au . 

Les inias r e c h e r c h e n t de p ré fé rence les anses 

profondes et à eau l i m p i d e , s u r t o u t les e n d r o i t s 

où la rive est r o c h e u s e . Ils font b e a u c o u p de 

b ru i t , et en dev i ennen t souvent i n c o m m o d e s 

p o u r les voyageur s . On a r e m a r q u é que le feu les 

a t t i r a i t et en tel le q u a n t i t é , q u e les voyageurs 

c a m p é s sur la rive s o n t forcés d ' é t e i n d r e t ou t e 

l u m i è r e , p o u r pouvo i r d o r m i r t r a n q u i l l e m e n t . 

On ne conna î t pas l ' époque du ru t , n i la d u r é e 

de la ges ta t ion . 

Une femelle , qui fut le sujet des obse rva t i ons 

d 'Alc. d 'Orbigny m i t bas un pe t i t , dans les six 

de rn iè re s h e u r e s d e sa vie. 

On sait , de plus , que la m è r e soigne ses pe t i t s 

avec a m o u r , c o m m e le font tous les au t re s del-

p h i n i d é s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le besoin seul pousse 

l ' h o m m e à poursu ivre cet an imal inoffensif. Sa 

v iande est d u r e , sa graisse peu a b o n d a n t e , sa 

peau n e se p r ê t e à a u c u n s e r v i c e ; à ce r t a in s 

e n d r o i t s , on en fait des bouc l i e r s , e t c 'est là la 

seule ul i l i té d o n t puisse ê t re l ' inia. 

L E S P L A T A N I S T E S — PLATANISTA. 

Lie Sch'aabeldelfme. 

C a r a c t è r e s . — Les p la tan is tes , q u ' o n a q u e l 

quefois appe lés sousous, se d i s t i nguen t p a r la 

fo rme a l longée et c o m p r i m é e du m u s e a u , qu i 

s ' infléchit dans u n e p a r t i e d e son é t e n d u e , e t 

d o n t les den t s sont c o m p r i m é e s et i m p l a n t é e s 

dans les mâcho i r e s p a r des rac ines t r è s - d é v e -

loppées d 'avant en a r r i è r e . Ils on t à la rég ion 

f ronta le u n e g r a n d e cavité qui p r o t è g e un a m a s 

cons idé rab le de s u b s t a n c e h u i l e u s e . 

L ' on n ' e n conna î t q u ' u n e espèce . 

LE PLATANISTE DTJ GANGE — PLATANISTA 

GANGETICUS, 

Der Schnabeldelfin. 

C a r a c t è r e s . — Pl ine appe l l e platanùta u n 
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d a u p h i n vivant dans le Gange, et auque l il 

a t t r i bue u n e l o n g u e u r de plus de 7 m è t r e s . 

Cet an ima l existe : c 'est le dauphin à bec des 

E u r o p é e n s , le sovsovk des Ind i ens (fig. 377 ) ; 

ma i s sa taille es t b ien m o i n d r e que celle q u e 

Pl ine lui p r ê t e ; il n ' a pas p lus de 2 m , 3 0 c e n t , 

de long . 

Il diffère des aut res d e l p h i n i d é s p a r s a n a g e o i r e 

cauda le demi-c i rcu la i re et d iv isée , son m u s e a u 

épais et relevé en hau t , ses évents c o n t o u r n é s 

en fo rme de S . Il a de t r e n t e à t r e n t e - d e u x d e n t s , 

po in tues , fortes, c o n i q u e s , un peu r e c o u r b é e s en 

a r r i è re ; celles de devant son t les p lus longues 

et les plus m i n c e s . Un repl i gra isseux i n d i q u e 

s e u l e m e n t la nageo i r e do r sa l e . L e dos est n o i r , 

le v e n t r e g r i s -b l anc . 

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

n ' a e n c o r e é té r e n c o n t r é q u e dans le Gange et 

dans ses d ivers b ras : il se t rouve s u r t o u t p rès de 

son e m b o u c h u r e ; on l 'a vu c e p e n d a n t assez loin 

dans l ' i n t é r i eu r des te r res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il est socia

b le c o m m e les au t r e s d e l p h i n i d é s ; il se n o u r r i t 

de poissons , de m o l l u s q u e s , de c rus t acés , e t , 

di t -on, de fruits et d ' ép i s de r iz , qu ' i l cuei l le la 

où les c h a m p s a r r iven t j u s q u ' a u lit d u fleuve. 

| Son long b e c lui p e r m e t de fouiller la vase et 

les r o s e a u x p o u r y t r o u v e r sa n o u r r i t u r e . 

D 'o rd ina i r e , il nage l e n t e m e n t ; mais lo rsqu ' i l 

p o u r s u i t les po i s sons , il se m o n t r e aussi agile 

que les au t r e s de lph in idés , et fend les eaux 

avec r a p i d i t é . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L e s l n d i e n s le p i c h e n t , 

p o u r se p r o c u r e r sa gra i sse , qu ' i l s r e g a r d e n t 

c o m m e un r e m è d e souve ra in c o n t r e les para 

lysies, les d o u l e u r s et a u t r e s ma lad ie s . Sa chai r 

ne se r t qu ' à faire des appâ t s p o u r p r e n d r e les 

I au t r e s h a b i t a n t s d u Gange . 

LES PHYSETERIDES — PIIYSETERES. 

Die Pottuiale. 

C a r a c t è r e s . — Les n a t u r a l i s t e s n e son t pas 

d ' a c c o r d sur la ques t ion de savoir si l ' un des 

a n i m a u x m a r i n s les plus g i g a n t e s q u e s , le c a 

cha lo t , do i t Être r ega rdé c o m m e le lype d ' u n e 

famil le , ou c o m m e celui d 'un s i m p l e genre de 

la famil le des d e l p h i n i d é s . Sa tai l le colossale , 

sa tô te é n o r m e , qui a envi ron un t iers de la 

longueu r du co rps l ' é l o ignen t plus des d a u 

p h i n s que des b a l e i n e s ; m a i s , d 'un au t r e cô té , 

la s t r u c t u r e d e son c r â n e , les den t s qui a r m e n t 

ses m â c h o i r e s le r a p p r o c h e n t des p r e m i e r s , et 

c o m m e ces ca rac t è re s su r tou t sont employés en 

zoologie , il n e faut pas nous é t o n n e r , si , p o u r 

b e a u c o u p , le cacha lo t n ' e s t q u ' u n d e l p h i n i d é . 

Quan t à nous , nous t rouvons les différences qu i 

le s é p a r e n t de ceux -c i p lus cons idé rab l e s q u e 

celles qui s é p a r e n t e n t r e eux d ' au t r e s m a m m i 

fères, a p p a r t e n a n t à des famil les d iverses . S'il 

est vrai q u e cet adage : « Ouvre la b o u c h e , q u e 

je l e conna i s se , n soit exce l l en t en zoologie , 

d 'un a u t r e cô té , il est tou t aussi vrai q u e la den

t i t ion ne peu t servir à elle seule à d é t e r m i n e r 

la p lace d 'un m a m m i f è r e . C'est l ' en semble des 

ca rac tè re s , seul , qui p e r m e t au na tu ra l i s t e de 

réuni r ou de sépa re r divers a n i m a u x ; e t c 'est 

en n o u s a p p u y a n t sur ce t l e loi que nous faisons 

du cacha lo t une famille à pa r t , e s sen t i e l l emen t 

carac tér i sée par u n e m â c h o i r e infér ieure é t ro i l e 

en avant et p o r t a n t des d e n t s ; une mâcho i r e su

p é r i e u r e d é p o u r v u e de fanons et souvent d e d e n t s . 

Celte famil le repose sur un g e n r e un ique . 

L E S C A C H A L O T S — PHYSETER. 

Die Patwale, The Cachalots. 

C a r a c t è r e s . — Les cacha lo ts on t p o u r c a r a c 

tères g é n é r i q u e s des den t s en n o m b r e var iable 

et t rès - for tes à la m â c h o i r e in fé r ieure , dont la 

s y m p h y s e est t r è s -a l longée . 

On n ' es t n u l l e m e n t fixé su r le n o m b r e d ' e s 

pèces que r e n f e r m e ce g e n r e : les u n s en a d -

m c l l e n l p lu s i eu r s , les au t re s n ' e n r econna i s sen t 

q u ' u n e . Cette d ive rgence d ' op in ions para î t due , 

su r tou t , à ce q u e ces a n i m a u x , c o m m e P œ p p i g 

l'a p a r f a i t e m e n t fait r e m a r q u e r , n e sont pas fa

c i l e m e n t access ib les à l ' obse rva t ion . 

« On a r a r e m e n t l 'occas ion , dit-i l , de b ien 

voir un c a c h a l o t ; c e l t e occasion n ' es t d o n n é e 

que l o r s q u ' u n e t empÊte vient en j e l e r un sur 

les côtes d ' E u r o p e , e t m ê m e a lors , les r é s u l 

tats de l 'observa t ion ne s ' a cco rden t pas c o m 

p l è t e m e n t avec la v é r i t é ; le dess ina teu r ne peu t 

r e p r o d u i r e le vér i tab le a spec t de l ' an ima l , ca r 

ce t t e masse é n o r m e s'affaisse sous son p r o p r e 

po ids et s 'enfouit dans le sab le . Les bale in iers 

seuls peuven t avoir la chance d ' ape rcevo i r un 
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cacha lo t au repos d a n s l ' e a u ; mais a lors , ils 

o n t b i e n a u t r e chose à faire qu ' à en p r e n d r e 

Je dess in . Aussi , n ' avons -nous a u c u n e b o n n e 

f igure du cacha lo t , a u c u n e qu i ait é té faite sans 

idée p r é c o n ç u e , a u c u n e qui ail u n e valeur scien

tif ique. On n ' a m ê m e pu d é t e r m i n e r s'il y avait 

u n e différence spécif ique en t r e les cacha lo t s des 

m e r s du Nord e t ceux des m e r s du Sud . Les 

deux Cuvier inc l inen t à la n i e r , B e n n e l t et p l u 

s ieurs au t r e s font du cacha lo t du Sud une 

espèce d i s t inc te . » Quoi qu ' i l en soi t , tous les 

cacha lo t s on t les m ê m e s h a b i t u d e s , et n o u s pou

vons a t l r i b u e r à l ' espèce suivante tou t ce que 

l 'on conna î t de ces a n i m a u x . 

LE CACHALOT MACROCÉI'HALE — PIIYSETER 

MACROCEPHAL US. 

Der Pottfist:h, The Spermaceti Whtile. 

C a r a c t è r e s . — Le cachalo t m a c r o c é p h a l e 

(fig. 378) le cède à pe ine à la ba le ine en g ran 

d e u r ; un mâ le adu l t e peu t a t t e i nd re une lon

g u e u r d e 20 à 23 m è t r e s , et u n e c i rconfé rence 

de 9 m è t r e s . La femelle n ' a que la moi t ié de 

ce t t e ta i l le . Les nageo i res pec tora les sont re la 

t ivement t r è s - p e t i t e s ; elles n ' o n t que 1 m è t r e d e 

long et GG cent , de la rge , chez un mâle de 20 

m è t r e s de l o n g ; la nageo i re cauda l e , p a r con 

t re , a 6™,30 de l a rge . Les deux sex,es se res

s e m b l e n t ; que lques ba le in ie rs on t c ru c e p e n 

dan t r econna î t r e u n e différence dans ta fo rme 

du museau , qui sera i t d r o i t et t r onqué chez la 

femelle , a r r o n d i chez le m â l e . 

Le cacha lo t m a c r o c é p h a l e est b ien le p lus 

massif de tous les a n i m a u x . Sa tê te est t r è s - lon 

gue , la rge , p resque q u a d r a n g u l a i r e ; elle est 

aussi h a u t e et aussi large q u e le c o r p s , d o n t elle 

n 'es t pas n e t t e m e n t sépa rée . Le c o r p s est cy l i n 

d r i q u e ; ses deux tiers an t é r i eu r s son t t r è s - l a r 

ges e t plats ; le t iers pos t é r i eu r es t a r r o n d i et | 

va e n s ' aminc i ssan t d 'avant en a r r i è r e . Il p o r t e 

u n e pe t i te nageo i r e dor sa le , fo rmée d 'un amas 

de graisse , pa ra i s san t c o m m e t r o n q u é e en a r - ; 

r i è re , et se confondant i n sens ib l emen t avec le 

res te du c o r p s . Les nageo i res pec to ra l e s sont 

c o u r t e s , larges , épaisses , p lacées i m m é d i a t e 

m e n t en a r r i è r e des y e u x ; elles p r é sen t en t sur 

leur face s u p é r i e u r e c inq sil lons a l longés , c o r 

r e spondan t aux do ig t s ; l eur face s u p é r i e u r e est 

lisse. La nageo i r e cauda le est p r o f o n d é m e n t 

fendue et b i l o b é e ; chez les j eunes a n i m a u x , son 

bord est en t a i l l é ; il est lisse chez les vieux i nd i 

v idus . De pe t i t es sail l ies en forme de bosse se 

I rouvent sur le dos , depuis la nageo i re dorsa le 1 

j u squ ' à la nageo i r e c a u d a l e . La femelle a deux 

m a m e l l e s au voisinage de l ' omb i l i c . 

La face a n t é r i e u r e de la tê te es t ve r t i ca l e . 

L 'évent est une fente r e c o u r b é e en S, l o n g u e 

d e 22 à 27 cen t , et s i tuée à l ' ex t rémi té d u m u 

seau, à la place q u ' o c c u p e le nez chez les au t r e s 

m a m m i f è r e s . Les yeux sont pe t i t s , p lacés t rès en 

a r r i è r e ; les paup iè re s , dépourvues de c i l s ; les 

orei l les un p e u au-dessous des yeux , e t s 'ou-

vran t par une pe t i te fente long i tud ina le ; la bou

c h e est g r a n d e , fendue p r e s q u e j u s q u ' a u n iveau 

des y e u x ; la m â c h o i r e infér ieure plus é t ro i t e e t 

p lus cour t e que la m â c h o i r e supé r i eu re , qu i la 

r e c o u v r e q u a n d la b o u c h e est f e r m é e . Les d e u x 

m â c h o i r e s son t mun ie s de den ts c o n i q u e s et 

sans r ac ine s . P lu s i eu r s de ces dén is t o m b e n t à 

m e s u r e q u e l ' an imal v ie i l l i t ; d ' au t re s sont p r e s 

q u e e n t i è r e m e n t r ecouver t e s pa r les gencives . 

Celles de la m â c h o i r e infér ieure seules son t 

g r a n d e s ; q u e l q u e s - u n e s d ' en t r e elles a t t e i gnen t 

m ê m e u n e l o n g u e u r de 33 cen t . Le n o m b r e des 

den t s varie de 39 à 50 ; il y en a p lus à une mâ

choi re qu 'à l ' au t re . Chez les j eu n es cacha lo t s , 

elles sont t r è s - p o i n t u e s , mais elles s ' émoussen t 

avec l 'âge , et chez les vieux, ce n e sonL plus 

que des cônes d ' ivoi re c reusés , e t r e m p l i s de 

subs t ance osseuse . Le c r âne es t r e m a r q u a b l e 

par sa d i s p r o p o r t i o n ; la t ê t e est é n o r m e , et 

conserve p a r t o u t la m ê m e épa i sseur . 

Sous u n e c o u c h e de gra isse d e p lus i eu r s c e n 

t i m è t r e s d 'épaisseur , s 'é tend une c o u c h e a p o n é -

v r o l i q u e , enve loppan t un espace q u ' u n e cloison 

hor izon ta le divise en deux loges , c o m m u n i q u a n t 

pa r p lus ieurs ouve r tu re s . T o u t cet espace est 

r e m p l i d 'une m a t i è r e t r a n s p a r e n t e , hui leuse , le 

spermaceti, q u e l 'on t rouve aussi dans un canal 

a l lant de la tê te à la q u e u e , e t dans d iverses pe 

ti tes p o c h e s , d i s séminées au mil ieu de ' la graisse 

et des musc le s . .< 

Six des ve r t èb res cervicales son t soudées : l 'at

las seul est l ib re . Il y a qua to rze ve r t èb re s dor

sales, vingt l o m b a i r e s , et dix-neuf c a u d a l e s . 

L ' o m o p l a t e est r e l a t ivemen t m i n c e , l ' h u m é r u s 

c o u r t et gros , somre aux os de l ' avant -bras , qu i 

sont enco re plus c o u r t s . 

' Les musc les son t du r s , à fibres épaisses , p a r 

cou rues par des t endons t r è s - n o m b r e u x . P a r 

dessus se t rouve u n e c o u c h e de graisse de p l u 

s ieurs c e n t i m è t r e s d ' épa isseur , pu is vient la peau 

qu i est lisse, lu isante , d ' une cou l eu r no i r foncé, 

p lus c la i re par places au v e n t r e , à la q u e u e et à 

la m â c h o i r e in fé r i eu re . 

La langue a d h è r e pa r t ou t e sa face infér ieure 

à la base du maxi l la i re . L ' e s t o m a c est divisé en 
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qua t r e c o m p a r t i m e n t s , et l ' in tes t in a qu inze fois 

la l o n g u e u r du co rps . La t r a c h é e est divisée en 

trois h r o n c h e s p r i n c i p a l e s . 

La vessie u r i na i r e est r e m p l i e d ' un l i qu ide 

hu i l eux , de cou l eu r o range , dans leque l flot

t e n t parfois de pe t i t s co rps d e 8 à 33 c e n t , 

d e d i a m è t r e , et p e s a n t , dans l eu r e n s e m b l e , 

de 6 à 10 k i l o g r a m m e s ; ce sont p r o b a b l e 

m e n t des c o n c r é t i o n s p a t h o l o g i q u e s , a n a l o 

gues aux calculs u r ina i r e s des a u t r e s a n i m a u x . 

Ces conc ré t ions c o n s t i t u e n t le fameux a m b r e 

gr i s . 

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

m a c r o c é p h a l e est u n a n i m a l c o s m o p o l i t e : il 
hab i te tou tes les m e r s du g l o b e . On le r e n c o n 
t r e , q u o i q u e r a r e m e n t , dans les mer s po la i r e s , 
au delà du 60° de l a t i t ude sud et n o r d . Mais ce 
sont su r tou t les m e r s d e l ' h é m i s p h è r e sud qu ' i l 
f r équen te , et c 'es t là q u e vont le c h e r c h e r les n a 
vires destinés à la p ê c h e de ce géant des mers ; 
c'est de là q u e l 'on a d m e t qu ' i l s'est r é p a n d u 
dans les a u t r e s par t ies de l 'Océan. Su r les côtes 
d ' E u r o p e m ê m e , il n ' e s t pas excess ivement 
r a r e . Tou te s les c h r o n i q u e s , a n c i e n n e s et m o 
de rnes , pa r l en t de cacha lo t s é choués sur les r i
vages . 

11 « M I T » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les c a c h a -

lots p a r c o u r e n t les mer s en t r o u p e s n o m b r e u 
ses, c o m m e les d a u p h i n s ; ils en r e c h e r c h e n t les 
e n d r o i t s les p lus p r o f o n d s ; a i m e n t à se t e n i r 
p r è s des côtes escarpées ; év i ten t s o i g n e u s e m e n t 
les p lages en pen t e d o u c e . Les ba le in ie rs d i sen t 
q u e c h a q u e t r o u p e a à sa t ê t e un m â l e v igou
r e u x , qui défend les femelles et les j e u n e s con t r e 
les a t t aques des au t r e s a n i m a u x . Les vieux mâles 
son t so l i ta i res , ou fo rmen t e n t r e eux d e pe t i t es 
b a n d e s . A ce r t a ins m o m e n t s , p lus ieurs t r o u 
p e a u x se r éun i s sen t en u n seul , c o m p o s é a lors 
de cen t a ine s d ' i nd iv idu . 

P a r ses m o u v e m e n t s , t e cacha lo t r a p p e l l e p lus 
les d a u p h i n s que les ba le ines . Il le c è d e à p e i n e 
en vitesse aux cétacés les plus r a p i d e s . En n a 
geant t r a n q u i l l e m e n t , il p a r c o u r t de t ro is à qua
tre mi l les angla is à l ' h e u r e ^ q u a n d il se h â t e , il 
fend les flots avec u n e te l ie r a p i d i t é q u e l 'eau en 
b o u i l l o n n e , et fo rme des. vagues qui s ' é t enden t 
au l o i n . Il r ival ise a lors de r a p i d i t é avec tous 
les nav i res . De lo in , déjà , on peu t r e c o n n a î t r e 
un cacha lo t à ses m o u v e m e n t s . N'est-i l pas in
qu ié té , il glisse à la surface sans t r o p s 'enfon
c e r ; se b â t e - t - i l , il f rappe de tels coups avec sa 
q u e u e , q u e sa t ê te tantôL s 'élève b ien au-dessus 
d e l ' e a u , t a n t ô t s 'enfonce t r è s - p r o f o n d é m e n t . 
Souven t il se l ient d a n s u n e pos i t ion ver t ica le , 

. la tôte ou la q u e u e en l 'a ir ; il fait m ê m e parfois 

d e u x ou trois b o n d s au -des sus des flols, puis il 

p longe p o u r l o n g t e m p s . D 'o rd ina i r e , les m e m -

l b r e s d ' u n e m ê m e t r o u p e se r angen t en u n e l o n 

gue file, l 'un d e r r i è r e l ' au t r e , p l o n g e n t en m ê m e 

| t e m p s , l a n c e n t tous à la fois leurs j e l s d ' eau , e t 

d i spara i s sen t de nouveau p r e s q u e au m ê m e m o 

m e n t . R a r e m e n t ils son t i m m o b i l e s ; ce n ' es t 

q u e q u a n d ils d o r m e n t qu ' i l s r e s t en t é t e n d u s , 

à p e u p rè s sans m o u v e m e n t , à la surface des 

eaux . 

Un cacha lo t p e u t r e s t e r vingt m i n u t e s s u b 

m e r g é ; mais après ce t e m p s , il a beso in de 

venir r e s p i r e r à l 'air l i b r e . Il fait de 30 à 60 

insp i ra t ions en 10 ou 13 s e c o n d e s ; et ap rès 

avoir débar rassé son sang d ' ac ide c a r b o n i q u e , 

il p e u t d e nouveau p l o n g e r p e n d a n t l o n g t e m p s . 

Se m e u t - i l b e a u c o u p , il r e s p i r e alors r a p i d e 

m e n t et c o n t i n u e l l e m e n t . Les ba le in ie rs d i s en t 

qu ' i l s d i s t i nguen t u n cacha lo t au b ru i t qu ' i l fait 

en soufflant ; b ru i t si p a r t i c u l i e r , q u ' o n p e u t à 
pe ine le con fondre avec celui des au t r e s c é 

tacés . 

Le t o u c h e r est , à ce que l 'on c ro i t , le sens le 

p lu s parfai t du cacha lo t . Sa peau est couve r t e 

d e papi l les ne rveuses t rès -dé l ica tes e t capab les 

de pe rcevo i r les i m p r e s s i o n s les p lus l é g è r e s . 

La vue est assez b o n n e ; l 'ouïe pa r c o n t r e , est 

m a u v a i s e . 

Quant à son in te l l igence , le cacha lo t se r a p 

p r o c h e p lus des d a u p h i n s q u e des ba le ines . Il 

éviLe c e p e n d a n t l ' h o m m e , et pa ra î t le c r a i n d r e 

p lus que les dauph in s , ces a m i s des ma te lo t s . 

Mais, s'il est a t t a q u é , sa t im id i t é fait place à une 

fureur , à u n e soif de c o m b a t et de vengeance , 

sans égale p a r m i les au t r e s cé tacés . Qn a vu un 

t r o u p e a u de d a u p h i n s effrayer u n e b a n d e de ca

cha lo t s , au p o i n t de l eu r faire p r e n d r e la fuite ; 

on sait q u e la p r é s e n c e d ' un nav i r e , fait s ' é lo i 

g n e r à tou t e vitesse les cacha lo t s ; on en a vu 

m o n t r e r une tel le épouvan te à l ' a p p r o c h e d 'un 

e n n e m i , qu ' i l s r e s t a i en t i m m o b i l e s , t r e m b l a n t 

d e tout l eur co rps , s 'agi tant en d é s o r d r e , et 

d o n n a n l ainsi à l ' h o m m e tou t le loisir de s 'en 

r e n d r e m a î t r e . D 'après les ba l e in i e r s , c ' e s t ce 

q u i a r r ive q u a n d u n e femel le est b lessée la p r e 

m i è r e ; mais si c 'es t le mâ le qui est t ué , t ou t le 

t r o u p e a u p r e n d la fuite. 

Les cacha lo t s se nour r i s sen t p r i n c i p a l e m e n t 

d e c é p h a l o p o d e s de diverses e spèces . Na ture l l e 

m e n t ils avalent aussi les pe t i t s poissons qui 

t i e n n e n t s 'égarer dans leur vaste gueu le , mais 

j a m a i s le cacha lo t ne les c h a s s e . D 'après les an

c i e n s nav iga teurs , les cacha lo ts a t t aque ra i en t les 
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Fig. 378. Le Cachalot macrocéphale. 

r e q u i n s , les p h o q u e s , les d a u p h i n s e t m ê m e les 

bale ines ; les observa teurs les plus m o d e r n e s et 

l es plus vé r id iques n ' e n savent r i e n . D 'après 

e u x , au con l r a i r e , les cacha lo t s m a n g e r a i e n t par

fois des v é g é t a u x ; on a du m o i n s t rouvé dans 

l e u r e s tomac des fruits de diverses e spèces , q u e 

les fleuves avaient cha r r i é s dans la m e r . 

Dans tou tes les saisons de l ' année , on a t rouvé 

des femelles a l la i tan t leurs pe t i t s . B e n n e t t , a u 

quel nous devons les d o n n é e s les p lu s exactes 

ausu je t de ces a n i m a u x , n 'a vu des pe t i t s t e t an t 

leur m è r e que dans les mo i s d e m a r s , avr i l , o c 

t o b r e et n o v e m b r e ; cela n e p r o u v e c e p e n d a n t 

pas qu ' i l s fussent nés à ce t t e é p o q u e . La po r t ée 

n ' es t g é n é r a l e m e n t q u e d 'un seul pe t i t : on dit 

c e p e n d a n t en avoir vu deux avec u n e seule fe

mel le . Les nouveau -nés on t de 4 à 5 m è t r e s de 

long , ils nagen t j o y e u s e m e n t a u t o u r de leur 

m è r e , l ' a c c o m p a g n e n t dans tou tes ses e x c u r 

s ions . P o u r les a l la i ter , la femelle se p e n c h e sur 

le c ô t é ; le pe t i t saisit le m a m e l o n , n o n avec la 

p o i n t e , mais avec l 'angle des m â c h o i r e s . 

P ê c h e . — Depuis l o n g t e m p s les ba le in ie r s 

U U E Z J M . 

pour su iven t le c a c h a l o t ; mais ce n ' e s t q u e d e 

puis la fin du d ix - sep t i ème s iècle q u e cet an i 

mal est devenu l 'objet d 'une pêche r é g u l i è r e . En 

1677, les Amér i ca in s a r m è r e n t des navi res p o u r 

cet te p ê c h e ; les Angla is ne su iv i rent l eu r exem

ple que c e n t ans p lus t a r d . Depuis le c o m m e n 

c e m e n t d e ce s ièc le , la m e r d u Sud est l ' endro i t 

le p lus f r équen té p a r les p ê c h e u r s , p r e s q u e 

tous Anglais ou Amér i ca ins d u Nord . De 1820 à 

1830, les ba le in ie r s anglais r ecue i l l i r en t 45,933 

tonnes de s p e r m a c e t i , s o i t en m o y e n n e 4 , 6 0 0 par 

an . En 1831 et 1832, la q u a n t i t é mon ta à 7,605 

et 7,163 tonnes . Depuis , elle a d i m i n u é , ca r les 

frais d ' a r m e m e n t sont t r o p élevés, e t le succès • 

de ce t t e pêche est t r o p i nce r t a in . Le gain c e p e n 

d a n t est toujours cons idé rab l e , u n e t o n n e de 

s p e r m a ceti valant au m o i n s 18 l ivres s t e r l ing 

(450 francs). 

La p ê c h e du cacha lo t est b ien plus d a n g e r e u s e 

que celle de la b a l e i n e . Il est r a r e q u e cel le-ci 

t i enne t ê t e à ses e n n e m i s ; ce lu i - là , au c o n t r a i r e , 

quand il est a t t a q u é , n o n - s e u l e m e n t se défend, 

mais e n c o r e s 'é lance c o u r a g e u s e m e n t sur ses 
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agresseurs , faisant a r m e de sa q u e u e v igoureuse 

et de sa t e r r i b l e d e n t u r e . L 'h i s to i r e r a p p o r l e p l u -

sieurs s inis t res causés pa r les cacha lo t s . 

Des ma le lo t s de YEssex, qu i avaient blessé 

un de ces a n i m a u x , d u r e n t gagne r l e u r nav i re , 

ca r l ' an ima l , d 'un coup d e q u e u e , avait avar ié 

l eur cano t . Tandis q u ' o n c h e r c h a i t à le r a d o u 

ber , un a u t r e cacha lo t a p p a r u t à peu de d i s 

tance du navi re , le cons idé r a p e n d a n t envi ron 

u n e d e m i - m i n u t e , e t s 'enfonça dans les flots. 

Un ins tan t a p r è s , il r e p a r u t à la sur face , s 'é 

lança c o n t r e le b â t i m e n t , le frappa d ' un tel coup 

d e t ê t e , que les m a t e l o t s c r u r e n t avoir t o u c h é à 

un récif. L 'animal furieux se dégagea , se r e t o u r n a , 

et fit une seconde a t t a q u e , enfonça la p r o u e et 

fit s o m b r e r le nav i re : u n e p a r t i e de l ' équipage 

fut seule sauvée . U n a u t r e b â t i m e n t a m é r i c a i n , 

iAlexander, fut de m ê m e coulé bas par u n ca

c h a l o t ; un t ro i s i ème , la b a r q u e Cook, ne du t son 

salut qu ' à un c o u p de c a n o n b ien po in té . Quatre 

mois après le naufrage de Y Alexander, l ' équi

page de la Rébecca c a p t u r a u n é n o r m e cacha lo t , 

qui se laissa p r e n d r e sans rés i s tance . On trouva 

d a n s son corps deux h a r p o n s , avec le n o m 

Alexander; sa tê te étai t f o r t emen t blessée , et 

dans ses plaies h o r r i b l e s é t a i en t enfoncés de 

g r a n d s m o r c e a u x de p l a n c h e s d e nav i r e . 

On c i t e m ê m e des eachaloLs qui on t a t t aqué 

des navi res sans cause a u c u n e . Un b â t i m e n t a n 

glais cha rgé de frui ts , le Waterloo, fut ainsi 

coulé bas pa r un cacha lo t dans la m e r du Nord . 

Il serai t difficile d ' é n u m é r e r t ous les navi res 

don t ces te r r ib les a n i m a u x ont causé la p e r t e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . —-Les bénéfices que p e u t 

p r o d u i r e la pêche du cacha lo t sont ba lancés par 

les dangers qu'offre ce t t e p ê c h e , et c e p e n d a n t 

ces bénéfices sont loin d ' ê t r e pe t i t s . La graisse 

fourni t une hu i l e e x c e l l e n t e ; le sperma ceti et 

l ' a m b r e gr is sont deux p r o d u i t s d 'un t rès-grand 

p r i x . A l 'é ta t frais, le sperma ceti est l iqu ide , 

t r a n s p a r e n t , p r e s q u e inco lo re ; il se fige à une 

t e m p é r a t u r e basse et p r e n d u n e cou leu r b l an 

che . P lus il est purif ié , p lus il devient b l anc et 

sec , et finit pa r se conver t i r en une subs t ance 

far ineuse au t o u c h e r , et formée de pet i tes écai l

les nac rée s . On l ' emplo ie en m é d e c i n e ; et l 'on 

en fait des bougies t r è s - e s t imées . 

L ' a m b r e gr is , qui a été le sujet de b ien des 

fables depu i s les t e m p s les plus r ecu l é s , a b ien 

plus de va leur e n c o r e . C'est un corps léger , res

s e m b l a n t à de la c i re , de cou leu r var iab le , gras 

au t o u c h e r et d ' une o d e u r t rès -agréable . Il se 

ramol l i t à la cha leu r , se t r ans fo rme en un l i 

qu ide hu i leux dans l 'eau bou i l l an te , e t se vo

lati l ise à une h a u t e t e m p é r a t u r e . On l ' emplo ie 

su r tou t en fumigat ions . Il e n t r e dans la c o m p o 

si t ion de diverses hu i les et d e p lus ieurs savons 

pa r fumés . Les a n c i e n s R o m a i n s e t les Arabes le 

connaissa ien t déjà e t l ' e s t ima ien t ; les Grecs l ' em -

p l o y a i e n t en m é d e c i n e c o m m e un c a l m a n t et un 

a n t i s p a s m o d i q u e ; au siècle d e r n i e r , on le t r ou 

vait dans tou t e s les p h a r m a c i e s . Il a encore au jour 

d 'hui une t rès -grande valeur , l ' a m b r e gr is de p r e 

m i è r e qual i té se payan t 22 francs les 30 g r a m m e s . 

L ' o r i g ine de l ' a m b r e gris a é té l o n g t e m p s i n 

c o n n u e . Les Grecs r e g a r d a i e n t ce t t e s u b s t a n c e , 

et avec ra i son , c o m m e le p r o d u i t d 'excréLion 

d ' un a n i m a l ; p lus t a r d , d ' au t res o p i n i o n s p r é 

va lu ren t . T a n t ô t , on le cons idé ra i t c o m m e ex 

c r é m e n t d 'un oiseau fabuleux, qui ne se n o u r 

rissait q u e de p lan tes a r o m a t i q u e s ; t a n t ô t c o m m e 

u n e p l a n t e m a r i n e ana logue à l ' éponge ; d ' au 

t res fois c o m m e u n e rés ine , ou c o m m e une c o n 

c ré t i on de l ' é c u m e de la m e r . Enfin, en 1724, 

Boyls ton en r e c o n n u t par hasa rd la vér i t ab le 

n a t u r e . Il est a d m i s au j o u rd ' h u i que ce t t e s u b 

s t ance est u n e so r t e de calcul in tes t ina l re je té 

pa r le cacha lo t . 

G u i b o u r t ( l ) a fa i t voir que l ' a m b r e p r e n a i t son 

o d e u r agréab le en s 'oxydan t au con tac t de l 'a i r . 

L ' o n p ê c h e l ' a m b r e gris , p lus e n c o r e q u ' o n ne 

le t rouve dans le co rps des c a c h a l o t s . On racon te 

que des p ê c h e u r s h e u r e u x on t t rouvé dans d« 

g r a n d s cacha lo t s des m o r c e a u x de ce t t e sub

s tance du po ids de 2 3 k i l o g r a m m e s , et l 'on 

croyai t autrefois q u e d a n s le l i qu ide h u i l e u x d e 

la vessie n a g e a i e n t des m o r c e a u x pesan t de G5 

à 73 k i l o g r a m m e s . Il n ' e s t pas dou t eux q u e l 'on 

a r e n c o n t r é des masses d ' a m b r e g r i s , du po ids 

de 90 k i l o g r a m m e s , ayan t p lus de l m , G 0 de long 

et de 66 c e n t , d e d i a m è t r e ; mais ces masses 

r é su l t a i en t p r o b a b l e m e n t de la fusion de p lu 

sieurs m o r c e a u x que les vagues avaient poussés les 

uns c o n t r e les au t res et qui s 'é ta ient a c t o l é s , pa r 

sui te d ' une fusion p r o d u i t e p a r l a c h a l e u r so la i re . 

« E n br i san t de bons échan t i l lons d ' a m b r e 

gris , dit S. P iesse (2), j ' a i i n v a r i a b l e m e n t t rouvé 

des becs dans un éta t parfai t de conse rva t ion , 

qu i s e m b l e n t ou avoir é c h a p p é à la d iges t ion , 

ou ne p o u v o i r ê t r e d igérés et qui sont a insi éva 

cués avec de la m a t i è r e b i l ia i re . '> 

Les den t s d u c a c h a l o t t r ouven t aussi leur e m p l o i 

dans les arts : e l les sont d u r e s , l ou rdes , faciles à 

pol i r et à t ravai l ler , et elles au ra ien t la valeur de 

l ' ivoire, si elles en avaient la be l le cou l eu r . 
(1) Guibourt, Hist. nat. ries drogues simples, 6 e édition, 

par G Planehon. Paris, 1870, t. IV, p. 121. 
(2) Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmétiques., 

édition française par 0 . Réveil. Paris, 18'J5, p. 198. 
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LES BALENIDES — BALMNJE. 

Lie Jïartenwale, The Whales. 

C a r a c t è r e s . — La q u a t r i è m e et d e r n i è r e 
famille, cel le des ba lén idés , r en fe rme les céta
cés d o n t la b o u c h e , au lieu de den t s , est m u 
nie de fanons. Ces a p p e n d i c e s cornés sont l 'at
t r i bu t le plus ca rac t é r i s t i que de la famille. 

On di t g é n é r a l e m e n t q u e les fanons r ep ré 
sen ten t les den t s : cela a beso in d ' exp l i ca t i on . 
Les fanons n ' o c c u p e n t pas la p lace des den t s ; 
ils n ' e n on t n i la fo rme , ni le m o d e d ' i m p l a n t a 
tion aux m â c h o i r e s . Chez les j e u n e s ba le ines , 
on a t rouvé dans les m â c h o i r e s de pe t i t s c o r p s 
osseux, q u e l 'on peu t r e g a r d e r c o m m e des 
g e r m e s d e n l a i r e s ; les fanons, qui appa ra i s sen t 
p lus t a r d , sont i m p l a n t é s non sur les m â c h o i r e s , 
mais sur le pa la is , e t ne sont pas d i r e c t e m e n t 
a r t icu lés avec les os de la t ê t e . Pa r leur s iège, 
ils r appe l l en t les den ts pa la t ines des po i s sons . 
Les fanons sont des fo rmat ions co rnées , é p i d e r -
m i q u e s ; ils sont c o m p o s é s chacun d ' une l ame 
c o r n é e , q u a d r a n g u l a i r e ou t r i angu la i r e , à la
quel le on peu t d i s t inguer une p a r t i e m é d u l 
laire e t une par t ie co r t i ca l e . Cel le-c i es t con
s t i tuée pa r des lamel les co rnées , m i n c e s et i m 
br iquées ; cel le- là e s t f o r m é e de tubes para l lè les , 
qu i se t e r m i n e n t à l ' ex t r émi t é in fé r ieure de la 
lamel le , sous forme d é f i b r e s s e m b l a b l e s à des 
soies de brosse . A leur r ac ine , les fanons sont 
r éun i s par des lamel les co rnées , r e c o u r b é e s ; ils 
reposen t sur une m e m b r a n e t r è s -vascu la i r e , de 
2 cen t , d ' épa i s seur , où ils pu i sen t les ma té r i aux 
d e leur n u t r i t i o n . La voûle pa la t ine est divisée 
e n deux par t ies pa r u n e saillie l ong i tud ina l e ; 
dans ces deux pa r t i e s , se t r o u v e n t les fanons 
d isposés t r ansve r sa l emen t et se r rés les uns 
c o n t r e les a u t r e s ; ils sont plus espacés en 
a r r i è re . L e u r s e x t r é m i t é s appara i s sen t au b o r d 
ex t e rne des m â c h o i r e s c o m m e les den t s d 'un 
p e i g n e ; vers le mil ieu de la surface de mast ica
t i on , ils d e v i e n n e n t plus é t ro i t s et p o i n t u s . L e u r 
n o m b r e varie de 300 à 1,000. 

Les ba lén idés son t des a n i m a u x g igan t e sques , 
à tôLe é n o r m e , à b o u c h e l a r g e m e n t fendue , à 
évents doub l e s , à orei l les cachées , à yeux t rès -
pe t i t s . Leur c o l o n n e ver tébra le est formée de 
7 ve r t èb re s cervica les , 14 ou 15 dorsa les , H ou 
15 l o m b a i r e s et 21 caudales ou p lus . Une seule 
p a i r e de eûtes s ' a r t i cu le d i r e c t e m e n t avec le 
s t e r n u m ; tou tes les au t res ne sont que des j 

fausses cô tes . Les m â c h o i r e s sont r e c o u r b é e s 
en forme d ' a r c , et a l longées en fo rme de b e c ; 
elles sont t r è s -g randes r e l a t i v e m e n t à la boî te 
c é r é b r a l e , qu i est t r è s - p e t i t e . L ' o m o p l a t e est 
la rge , le n o m b r e des do ig t s d e la m a i n var ie . 
La l angue est g r a n d e , i m m o b i l e , s o u d é e à la 
b o u c h e dans tou te sa c i r c o n f é r e n c e . L 'œsophage 
est t r ès -é t ro i t , et l ' e s tomac à t ro is c o m p a r t i 
m e n t s . 

Une ba le ine adu l t e p e u t a t t e i n d r e u n e l o n 
g u e u r de 26 à 33 m è t r e s e t p lus , et pese r j u s q u ' à 
1,250 q u i n t a u x . Ce son t les p lus g r a n d s a n i 
m a u x qui vivent à la surface du g l o b e . 

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

des ba lénidés h a b i t e n t les m e r s glacia les et n e 
s 'é loignent pas souvent des anses l imi t ées pa r 
des bancs de g l a c e s ; d ' au t r e s vivent dans les 
mer s plus c h a u d e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les ba l é 

nidés sont g é n é r a l e m e n t sol i ta i res ; ce n ' e s t que 
pa r ha sa rd qu 'on les r e n c o n t r e en bandes n o m 
breuses ; ils n e sont po in t s é d e n t a i r e s , et 
s e m b l e n t e n t r e p r e n d r e des mig ra t i ons r é g u 
l iè res , du pôle vers l ' é q u a t e u r ou de l'est à 
l 'oues t . En é t é , q u e l q u e s espèces se t i e n n e n t 
dans la p le ine m e r ; en a u t o m n e et eu hiver , 
elles se r a p p r o c h e n t des cô te s . 

Malgré leur s t r u c t u r e mass ive , les ba lén idés 
sont agiles et r a p i d e s ; la p l u p a r t f enden t les 
flots avec la m ô m e vitesse q u ' u n b a t e a u à va
p e u r . Us n a g e n t en l igne d r o i t e , ou en d é c r i 
vant des c o u r h e s , t a n t ô t à la surface de l 'eau, 
t an tô t dans la p r o f o n d e u r . Lorsqu ' i l s n e son t 
pas t r o u b l é s , on voit t ou t e s les q u a r a n t e s e 
condes , en m o y e n n e , l eu r tê te mass ive e t une 
pa r t i e de leur dos se m o n t r e r à la surface d e 
la m e r . Ils l a n c e n t avec force et un b r u i t q u ' o n 
e n t e n d de loin l 'eau qui a péné t r é dans leurs 
évents . En cas d e dange r , ils p l o n g e n t e t res ten t 
l o n g t e m p s s u b m e r g é s , une d e m i - h e u r e , une 
h e u r e en t i è re , a- t -on d i t ; mais ces es t imat ions 
sont sans d o u t e e x a g é r é e s . 

Quand r ien n e les t r o u b l e , les ba lén idés res
t en t près de la surface, se c o u c h e n t sur le dos , 
sur le flanc, se r e t o u r n e n t , se dressent , se l i 
vren t à mil le j eux . Parfois ils s o r t e n t de l 'eau 
la moi t i é de leur c o r p s . Si la m e r est t r anqu i l l e , 
ils s ' e n d o r m e n t ba l lo t tés par les vagues , 
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Ces g igan tesques a n i m a u x se nour r i s sen t de 

pe t i t s ê t res m a r i n s , de c é p h a l o p o d e s , de zoo-

p h y t e s , d e m o l l u s q u e s , d ' anné l ides , don t p l u 

s ieurs son t à peine visibles à l 'œil nu . Il est vrai 

qu ' i l s en avalent d e s mi l l ions d ' u n e seule b o u 

c h é e ; q u ' u n pe t i t poisson s 'égare dans l eu r 

vaste gueu le , il sera auss i avalé ; q u a n t aux 

g rands , l eur œ s o p h a g e est t rop é t ro i t p o u r les 

laisser passe r . Les ba lén idés m a n g e n t aussi les 

algues qu i s 'engouffrent dans l e u r gueu le . · 

Quan t au d é v e l o p p e m e n t des sens , les b a l é 

n idés sont à peu p rè s sur le m ê m e r ang que les 

cétacés d o n t nous venons de faire l ' h i s to i re . La 

vue e t le l o u c h e r son t les plus pa r fa i t s . Leur, in 

te l l igence est m o i n d r e que cel le des cacha lo t s . 

Tous les ba lén idés son t d o u x et c ra in t i f s ; ils 

vivent en paix e n t r e eux et avec la p l u p a r t des 

au t res a n i m a u x m a r i n s . Ce n 'es t q u e lorsqu ' i l s 

sont a t t a q u é s qu ' i l s font p reuve d e c o u r a g e ; 

ils se dé fenden t alors v i g o u r e u s e m e n t , e t parfois 

avec succès . L e u r q u e u e est leur a r m e p r i n c i 

pale , et l 'on peu t se figurer que l le do i t ê t r e sa 

force, en p e n s a n t que c'est avec elle que la 

bale ine f ranche , p a r e x e m p l e , m e u t son é n o r m e 

masse au t ravers des flots. Un seul coup de 

ce l le q u e u e suffit p o u r m e t t r e u n c a n o t en 

pièces ou le l ance r en l ' a i r ; un seul coup 

suffit p o u r a s s o m m e r et t u e r un fort a n i m a l , et 

l ' h o m m e m ê m e . 

On n ' es t pas e n c o r e b ien fixé sur le m o d e de 

r e p r o d u c t i o n des ba lén idés . On sait q u e la fe

mel le , la vache, c o m m e d isen t les Grôen landa i s , 

me t bas un seul pe t i t , que lques -uns d i sen t d e u x ; 

qu 'e l le l 'a l lai te l o n g t e m p s , lui t é m o i g n e b e a u 

coup d ' a m o u r , le défend avec c o u r a g e , le c a c h e 

en t re ses nageo i r e s en cas de d a n g e r , le c o n d u i t 

j u s q u ' à ce qu ' i l soi t devenu capab le de se suffire 

à l u i - m ê m e . 

On n e conna î t pas p r é c i s é m e n t la d u r é e de 

la gesLation. Il est p r o b a b l e q u e les ba lén idés 

c ro i s sen t r a p i d e m e n t ; il faut c e p e n d a n t plu

s ieurs a n n é e s , p o u r qu ' i ls a t t e i g n e n t leur c o m 

ple t d é v e l o p p e m e n t . A u j o u r d ' h u i , l 'on rencon

t re b i en p e u d ' ind iv idus c o m p l è t e m e n t a d u l t e s ; 

l ' hu i le , la gra isse , les fanons son t choses si re 

c h e r c h é e s , q u e l ' h o m m e ne laisse p lus un seul 

de ces a n i m a u x a t t e i n d r e t o u t e sa t a i l l e ; a u c u n 

ne m e u r t p lus de viei l lesse, l 'on peu t dire que 

celui qu i e n t r e d a n s la vie a déjà son h a r p o n 

forgé. 

U s a g e s e t p r o n u i t s . — L 'hui le e t les fanons 

que fournissent ces a n i m a u x son t cause de leur 

des t ruc t ion . C'est p o u r ces deux p r o d u i t s que 

les E u r o p é e n s les p o u r s u i v e n t avec a c h a r n e 

m e n t . Quelques peup lades m a n g e n t l eu r c h a i r 

et u t i l i sent l eur peau et leurs os. 

L E S R O R Q U A L S — BALJENOPTERA. 

Die Finnfisdie ou Schnabelwale. 

C a r a c t è r e s . -— Les r o r q u a l s , c o n n u s aussi 

sous le n o m de balénoptères, sont des a n i m a u x 

longs , r e l a t i vemen t é lancés , ayant u n e nageo i r e 

dorsa le s i tuée vers le t ie rs p o s t é r i e u r d u co rps , 

une nageo i r e cauda le pe t i t e , des nageo i res p e c 

tora les m i n c e s , un m u s e a u p r e s q u e d ro i t , et des 

sil lons n o m b r e u x et p ro fonds sous le co rps , 

a l lant de la m â c h o i r e à l ' omb i l i c . La c o l o n n e 

ve r t éb ra l e esl formée de 7 ve r t èb re s cerv ica les , 

soudées souvent les unes aux a u t r e s , de 15 do r 

sales, de 14 lomba i r e s et de 24 c a u d a l e s . 

I 

LE ItOBQUAL BOOPS — BALMNOPTERA BOOPS. 

Die Fumflsck, The Rorqual. 

C a r a c t è r e s . — Ce ro rqua l (fig. 379), appe lé aus-

si Baleine àbec du Nord , Rorqual, Jubarte, Gibbar 
ou Poisson de Jupiter, est le p lus é lancé de tous 
les ba lén idés et le p lus l ong de tous les an i 
m a u x ; il peu t a t t e i n d r e p lus de 33 m è t r e s . Deux 
ro rqua l s qui é c h o u è r e n t sur la côte o r ien ta le 
de l ' A m é r i q u e d u Nord , p r è s de l ' e m b o u c h u r e 
de la r iv ière Co lombie , m e s u r a i e n t 34'°,60 d e 
long . 

La t ê t e , de forme c o n i q u e , r e p r é s e n t e à peu 
près le q u a r t de la l o n g u e u r du c o r p s , avec 
leque l elle se con t i nue i n s e n s i b l e m e n t . A u - d e s 
sous des nageo i res p e c t o r a l e s , le co rps p r é sen t e 
son m a x i m u m d ' é p a i s s e u r ; il n ' e s t pas aussi 
épais en avant , et en a r r i è r e ; il va en s ' a m ï n -
cissant j u s q u ' à la n a g e o i r e c a u d a l e , qu i est r e 
la t ivement très-faible ; il se c o m p r i m e l a t é r a l e 
m e n t en avant de ce t o r g a n e . 

Les nageoi res p ec t o r a l e s , p lacées i m m é d i a t e 
m e n t d e r r i è r e la t ê t e , ont à peu p rès u n d ix iè 
m e de la l o n g u e u r du corps : la nageo i r e d o r 
sale, fo rmée par du t issu ad ipeux , s 'élève environ 
à la na i s sance du d e r n i e r c i n q u i è m e du c o r p s ; 
elle est c o n i q u e ; sa po in t e o b t u s e est re je tée 
en a r r i è r e , et son b o r d pos t é r i eu r est é c h a n c r é . 
La nageo i r e c au d a l e est a p l a t i e , p r o f o n d é m e n t 
é c h a n c r é e en son mi l i eu , divisée en deux l o m 
b e s ; sa l a rgeur égale envi ron le c i n q u i è m e de 
la l o n g u e u r d u c o r p s . 

Les yeux se m o n t r e n t i m m é d i a t e m e n t en a r 
r i è re et au -des sus de l ' angle de la b o u c h e ; les 
ore i l les , e x t r ê m e m e n t pe t i t e s , sont e n t r e l 'œil 
et la nageo i r e p e c t o r a l e ; les évents s 'ouvrent à 
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I'ig. 3TJ. Le Rorqual Itoops, 

la p a r t i e s u p é r i e u r e du m u s e a u , su r u n e sail l ie 

qui est en avant d e l'oeil ; u n e cloison les divise 

en d e u x ouve r tu re s r e c o u r b é e s e t d i r igées ob l i 

q u e m e n t ; l eu r e x t r é m i t é an t é r i eu re es t p lus é l e 

vée que la pos t é r i eu re . Une saillie a r r o n d i e les 

e n t o u r e , et f o r m e le b o r d d ' une légère cavité 

c r e u s é e dans ce t te sai l l ie . 

Le co rps sera i t c o m p l è t e m e n t n u , sans que l 

ques po i l s , ou, p o u r m i e u x d i r e , q u e l q u e s fila

m e n t s co rnés , g ross ie r s , r éun i s en faisceaux, 

effilés à leur p o i n t e , qui se t r o u v e n t à la pa r t i e 

s u p é r i e u r e de la m â c b o i r e infér ieure et peuven t 

a t t e i n d r e j u s q u ' à u n m è t r e d e long . 

L a peau d u dos est d ' un n o i r foncé ; celle du 

ven t re est d 'un b lanc de p o r c e l a i n e , et d 'un no i r 

b l e u â t r e au fond des s i l lons. Ceux-c i c o m m e n 

c e n t au b o r d de la m â c h o i r e in fé r ieure , et vont 

d e là j u squ ' à l ' o m b i l i c . Les p lus infér ieurs son t 

les p lus longs , les p lus supér i eu r s les plus c o u r t s . 

L e s plis qui en r é su l t en t on t env i ron 2 cen

t i m è t r e s d e "large. Les sillons p rofonds qui 

les s é p a r e n t d i spara i s sen t à ce r ta ins e n d r o i t s , 

de sor te que ce t t e d ispos i t ion n ' es t pas t o u t à 

fait r égu l iè re . 

L e s m â c h o i r e s , d é p o u r v u e s de den t s , p o r t e n t 

de 350 à 373 rangées de fanons , se r rés en a v a n t , 
écar tés en a r r i è r e . L e b o r d de la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e est l é g è r e m e n t c r e u s é en b a s ; en 
a r r i è r e , il se r e c o u r b e en a r c , en se d i r i g e a n t 
vers l 'œi l . 

La m â c h o i r e in fé r ieure est m o i n s r e c o u r b é e ; 
auss i les d e u x m â c h o i r e s s ' éca r ten t -e l l es un p e u 
l ' une d e l ' a u t r e . La lèvre infér ieure ser t à fer
m e r la b o u c h e , e t r e c o u v r e c o m p l è t e m e n t les 

. fanons. 

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

plus s ep t en t r i ona l e d e l ' océan At l an t ique e t la 

m e r Glaciale sont la p a t r i e d u r o r q u a l b o o p s . 

Il est s u r t o u t a b o n d a n t dans le voisinage de l 'île 

des Ours , de la Nouve l l e -Zemble e t du Spitz-

be rg , et n ' e s t pas r a r e dans les pa rages du cap 

Nord . 4 

P e n d a n t les t r o i s j o u r s de m o n voyage de B a -

duo à H a m m e r f e s t , j e vis c i n q r o r q u a l s , p a r m i 

lesquels un é n o r m e , qui nagea i t dans le P o r s a n -

gerfjord. 

A cer ta ines sa isons , cet a n i m a l descend p lus 

au sud ,a r r ive dans les m e r s des rég ions t e m p é 

r ée s et t r op i ca l e s , e t m ê m e , d i t - o n , dans cel les 

d e la m e r Glaciale a n t a r c t i q u e . Ces m i g r a t i o n s 
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on t lieu au p r i n t e m p s e t en a u t o m n e ; dans ce l t e 

d e r n i è r e sa ison , sans dou te , ces baleines se d i r i 

gen t vers le sud , et , dans la p r e m i è r e , elles r e 

g a g n e n t le n o r d . 

Autrefois on les t rouva i t en g r a n d e s quan t i t é s 

d a n s les parages des lies Fa lk land ; m a i n t e n a n t , 

elles y son t devenues r a r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — C o m m e le 

fait p révoi r la forme a l longée de son co rps , le ror 
qual boops est un a n i m a l leste et agi le . C'est de 
tous les ba l én idés le p lus r a p i d e ; il laisse t ous 
les ba teaux à vapeur loin de r r i è r e lui ; il nage en 
l igne d ro i t e , e t appa ra î t souven t à la surface d e 
l 'eau p o u r r e s p i r e r . 

D ' ap rès m e s obse rva t ions , il s'y m o n t r e r a i t 
t ou tes lesOO secondes en m o y e n n e . A une d e m i -
l ieue d e d i s t ance , nous e n t e n d i o n s déjà le b r u i t 
qu' i l fait en soufflant. Quant à la fét idi té de l 'eau 
qu ' i l re je t te pa r ses évents , n o u s n ' e n avons r ien 
sent i . Parfois il se c o u c h e sur le flanc à la sur 
face des vagues , et e n f r appan t l 'eau de ses na
geoires pec to ra l e s , il se t o u r n e et se r e t o u r n e , 
se m e t sur le d o s , p longe , j o u e , et m ê m e , d 'un 
seul c o u p de sa fo rmidab le q u e u e , il s 'é lance 
tout e id i e r h o r s de l ' eau , et y r e t o n i b e avec u n 
b r u i t c o m p a r a b l e au r o u l e m e n t du t o n n e r r e . Il 
est t r è s - courageux e t surpasse de b e a u c o u p la 
ba le ine f ranche en in te l l igence . Tous les navi 
ga teu r s s ' a cco rden t à dire qu ' i l le cède à p e i n e 
en t é m é r i t é et en m é c h a n c e t é aux cé tacés les 
p lu s r e d o u t é s . 

Il a i m e non - seu l emen t ses pe t i t s , m a i s e n c o r e 
ses s e m b l a b l e s , e t , en cas de d a n g e r , les défend 
avec la plus g r a n d e éne rg i e . 

L e r o r q u a l a beso in d ' une n o u r r i t u r e p lus 
subs tan t ie l le que la ba l e ine . Il m a n g e de pe t i t s 
p o i s s o n s , d o n t il ebasse les b a n d e s devan t lu i , 
e t don t il avale des cen ta ines à la fois ; il se 
n o u r r i t en ou t r e de mol lusques et d ' au t r e s pe - . 
t i ts a n i m a u x m a r i n s , ' e t m ê m e d ' a l g u e s ; n o n -
seu lemen t il avale celles qui s 'engouffrent pa r 
ha sa rd dans sa b o u c h e , mais e n c o r e il pa î t c e l 
les qui cro issent dans la m e r . Un fait b ien c o n s 
t a t é , c 'est qu ' i l n e res te dans un e n d r o i t q u e 
tan t qu ' i l s'y t rouve des a l g u e s ; ce son t les al
gues , il est vrai , qui a t t i r en t aussi les a n i m a u x 
d o n t il se nour r i t , et il n ' e s t pas p rouvé pa r celr 
q u e ce soient elles qui servent su r tou t à son en
t r e t i e n . 

Il n 'y a pas de ba lén idés qui s ' app rochen t a u 
tan t des côtes que le ro rqua l ; c 'est la seule es- S 
p è c e q u e l 'on t rouve dans les fjords é t ro i t s de j 
l a î v o r w é g e , dans les passages , les anses r esse r - i 
r é e s ; c 'est cel le aussi qui échoue le p lus souvent , j 

Dans la seule année 1819, p lus de vingt ro rqua l s 
sont venus s ' é choue r sur les côtes d ' E u r o p e , et 
y o n t t rouvé la m o r t . 

On ne conna î t avec c e r t i t u d e ni l ' époque du 
ru t , ni la d u r é e de la ges t ion . On sait s e u l e m e n t 
que la p r e m i è r e t o m b e e n é t é , el que la ges ta t ion 
e s l d e n e u T o u dix m o i s . On n ' e s t m ô m e pas 
fixé sur le n o m b r e des peLils ; la p l u p a r t a d m e t 
t en t qu'i l n 'es t q u e d 'un par p o r t é e ; d ' au t re s 
d isent qu ' i l est de d e u x . La m è r e t é m o i g n e à sa 
p r o g é n i t u r e la p lus g r a n d e affection. Le pe t i t 
nage toujours à ses côtés ; pour t e te r , il saisit le 
m a m e l o n e t se laisse e m p o r t e r p a r sa m è r e . E n 
cas de d a n g e r , cel le-ci le défend avec c o u r a g e . 
Elle p longe sous le canot des p ê c h e u r s , f rappe 
de sa q u e u e et de ses nageo i res pec to ra l e s , m é 
pr i san t tou tes les b lessures q u a n d il s 'agit d e 
sauver ce qu 'e l l e a de p lus c h e r . 

L ' o r q u e est , avec l ' h o m m e , l ' e n n e m i le p lus 
t e r r ib le du r o r q u a l . On d i t q u e , réun is à p l u 
s ieurs , les o r q u e s le pou r su iven t , l ' a t t aquen t 
avec l e u r t e r r i b l e d e n t u r e , e t n e le laissent 
q u ' a p r è s l 'avoir t u é , ou l 'avoir fait s ' échouer 
su r le r ivage . 

P ê c h e . — La p ê c h e du ro rqua l es t p lus dif
ficile q u e celle de la ba le ine f ranche , à cause d e 
la r ap id i t é et de la force de l ' a n i m a l ; d 'un a u 
t re cô t é , le p r o d u i t en est m o i n d r e ; aussi cet te 
p è c h e n ' e s t - e l l e pas rég lée c o m m e celle de la 
ba le ine . Quand un ba le in ie r r e n c o n t r e un r o r 
qua l , il n e c h e r c h e à le c a p t u r e r q u e dans le 
cas où il n 'y a pas de ba le ines dans les e n v i r o n s . 

Out re qu 'e l le es t plus difficile et moins fruc
tueuse , la p ê c h e olfre aussi b ien plus de d a n 
gers . L o r s q u ' i l es t h a r p o n n é , le r o r q u a l p longe 
avec une telle r ap id i t é qu' i l e n t r a î n e souvent le 
canot sous l ' eau . S'il r e s t e à la sur face , et qu' i l 
ne fasse p a r c o u r i r aux p ê c h e u r s que sept ou 
hui t m i l l e s , ceux-ci s ' e s t imen t t r è s - h e u r e u x . 
Parfois il se r e t o u r n e c o n t r e ses agresseurs , et 
d 'un seul coup de q u e u e d é t r u i t l ' e m b a r c a l i o n . 

A n d e r s o n dit q u e les ro rqua l s a c c o u r e n t à 
l 'aide de leur c o m p a g n o n b l e s s é ; un vieux m a 
r in r a c o n t e q u e , lo r sque ce ba l én idé est ha r 
p o n n é , il pousse un r u g i s s e m e n t t e r r i b l e , qu i 
a t t i re ses s e m b l a b l e s . Les ro rqua l s pa ra i s sen t 
donc avoir b e a u c o u p d ' a t t a c h e m e n t les uns p o u r 
les a u t r e s . 

C o m m e tous les ba lén idés , le ro rqua l p é r i t 
vile si le h a r p o n a été assez b ien lancé p o u r 
p e r c e r la c o u c h e de gra isse et p é n é t r e r d a n s 
les m u s c l e s ; u n o rgane n o b l e n ' a pas beso in 
d ' ê t re a t t e i n t ; la s u p p u r a t i o n , qui se p r o d u i t 
t r è s - r a p i d e m e n t , n e t a r d e pas à a m e n e r la m o r t . 
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J 'a i vu à Radso chez un m a r c h a n d et n a t u r a 

l is te n o r w é g i e n , le sque le t t e d ' un ro rqua l qui 

avai t été l u e d ' u n e m a n i è r e s ingu l i è re . Il avait pé

n é t r é dans le Yaranger f jord , et s ' é t a i t engagé en

t re des r o c h e r s , d e m a n i è r e à n e pouvoi r plus 

ni avancer n i r ecu le r . Quelques p é c h e u r s l apons 

l ' a p e r ç u r e n t et c h e r c h è r e n t à s 'en r e n d r e maî

t res . Us n 'ava ient p o u r toutes a r m e s q u e leurs 

g r a n d s c o u t e a u x , mais ils n ' h é s i t è r e n t pas à a t 

t a q u e r l ' an ima l . Ils g r i m p è r e n t p é n i b l e m e n t sur 

son dos , e t le l a r d è r e n t de c o u p s , j u s q u ' à ce 

qu ' i l fût m o r t . Le m a r c h a n d Nordv i l ' ache ta 

p o u r t r e n t e t ha l e r s ; mais l 'hui le seu le lui r a p 

por ta q u a t r e fois p lus , et il conserva so igneuse

m e n t le sque le t t e , dans le dessein de le vendre 

a un m u s é e . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — D 'o rd ina i r e , le ro r 

qual n e p r o d u i t q u e p e u d 'hu i l e ; un an ima l de 

2 8 m è t r e s de long n ' e n fourni t que 4 ou 5 t o n 

n e s . Le lard est m i n c e , a q u e u x . Chez les j eunes 

ind iv idus , la c o u c h e gra i sseuse est gé la t ineuse , 

e t n e r e n f e r m e p r e s q u e pas d 'hu i l e . Les fanons 

s o n t cou r t s et fragiles ; la cha i r e t les os n e son t 

o r d i n a i r e m e n t pas ut i l isés ; on les a b a n d o n n e 

a u x a n i m a u x m a r i n s . 

LE RORQUAL ROSTRE -^BALjENOP TER A ROSTRATA. 

Der Sildou Somrrurwal, Zwergwal, ThePike Whale. 

C a r a c t è r e s . — Le ro rqua l ro s t r e ou baleine 
d'été (pg. 380) n ' es t q u ' u n nain à côté des au t res 

a n i m a u x de ceLte fami l l e ; aussi l ' appel le - t -on 

que lquefo i s baleine-naine. Il n 'a q u e 10 mè t re s de 

long, et r e s s e m b l e t e l l ement au r o r q u a l boops 

q u ' o n le r e g a r d e souvent c o m m e n ' e n é tan t 

q u ' u n j e u n e . Le dos est foncé, p r e s q u e n o i r ; le 

v e n t r e es t c la i r , t i r an t sur le roux ; la gorge et 

le ven t re on t un reflet r o s é . Le n o m b r e des ver

t èb res diffère de celui du p r é c é d e n t . Le ro rqua l 

ros t re n ' a q u e 7 cervica les , I I dorsa les et 18 

cauda le s , en tou t 48 ve r t èb re s . Les fanons, au 

n o m b r e de 320 de c h a q u e cô t é , sont d 'un j a u n e 

b l a n c h â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce ro rqua l 

h a b i t e la p a r t i e n o r d de l 'océan At l an t ique , e t 

a r r ive peu t -ê t r e , à t ravers le dé t ro i t d e Behr ing , 

j u s q u e dans le Grand Océan. Il n ' e s t pas ra re ; on 

n e le r e n c o n t r e c e p e n d a n t qu ' i so lé , ou au plus 

en pe t i tes b a n d e s . 

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

sexes pa ra i s sen t vivre s é p a r é m e n t en été ; ils ne 

se r éun i s sen t qu 'à l ' époque des a m o u r s , qui 

t o m b e en n o v e m b r e . Après u n e ges ta t ion de 11 à 

12 m o i s , l a fe ine l le m e t bas un pe t i t de 3 m è t r e s 

env i ron de long, qu i g r a n d i t r a p i d e m e n t , et cro î t 

déjà , d a n s sa p r e m i è r e a n n é e , de 1 m è t r e à 1 B , 3 0 . 

Le r o r q u a l r o s t r e se n o u r r i t d e poissons , e t 

m ê m e de ceux de la tai l le du s a u m o n . On n e 

t rouve dans son e s t o m a c n i m o l l u s q u e s , ni c é 

p h a l o p o d e s , ni a lgues . 

P ê c h e . — On ne p ê c h e ce ba lén idé q u e q u a n d 

il s ' a p p r o c h e des c ô t e s . Les p ê c h e u r s se r é u n i s 

sant a lors , f o r m e n t un d e m i - c e r c l e a u t o u r de 

lu i , c h e r c h e n t à l 'effrayer p a r l eu r s c r i s , à le 

pousse r dans u n e a n s e é t r o i t e ; l ' an imal finit p a r 

se j e t e r sur le r ivage, où on le l ue fac i lement . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Sa graisse passe p o u r 

t r è s - b o n n e : salée , elle se conserve l o n g t e m p s . 

L ' hu i l e en est r e n o m m é e ; les h a b i t a n t s des pays 

d u Nord m a n g e n t sa cha i r . 

LE RORQUAL LONGIMANE — BALAIS OPTERA 
LOISGIMAIVA. 

Der Keporkak, The LXumpback ou Bunsch, 
the Hamp-backed Whale. 

C a r a c t è r e s . — U n e t r o i s i è m e espèce du m ê m e 

g e n r e est le keporkak des Groën landa i s , le hurnp-
backou bunsch des Angla i s . Ce r o r q u a l a de 2 6 à 

30 m è t r e s de l o n g ; sa tê te est r e l a t i v e m e n t t r è s -

g r a n d e ; ses nageo i res pec to ra l e s , a r r o n d i e s d u 

b o u t , é c h à n c r é e s en a v a n t et en a r r i è r e , on t 

plus d u quar t d e la l o n g u e u r du corps ; el les a t 

t e i g n e n t j u s q u ' à 8 m è t r e s et d e m i d e long. Le 

dos est no i r , le ven t r e b l anc -g r i s ; les n a g e o i r e s 

pec to ra les son t b l a n c h â t r e s ; les s i l lons p r i n c i 

paux sont roux clair au cou et à la p o i t r i n e . 

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

est c o s m o p o l i t e . On l'a r e n c o n t r é e dans t ou t e s 

les mer s , inoips p rès du pôle c e p e n d a n t que ses 

c o n g é n è r e s . E l le s e m b l e é m i g r e r ; c a r , du moi s 

de mai au m o i s d e n o v e m b r e , on la t rouve dans 

le dé t ro i t de Davis; en m a r s et en avri l , aux Ber

m u d e s ; en h iver , loin des cô tes , dans la p le ine 

m e r , et cela dans le Nord c o m m e d a n s le S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le ro rqua l 

l o n g i m a n e nage avec une t r è s - g r a n d e r a p i d i t é , 

il a ime à folâ t rer , à b o n d i r a u - d e s s u s des flots. 

Il se n o u r r i t de poissons e t de m o l l u s q u e s . 

On n e conna î t ni l ' é p o q u e de l ' a ccoup l emen t , 

ni la d u r é e d e la ges ta t ion . La femel le m e t bas 

au p r i n t e m p s u n pe t i t d ' env i ron 4 mè t r e s et d e m i 

de long , qui res te avec sa m è r e j u s q u ' à ce qu' i l 

ait a t t e in t la taille d e 10 m è t r e s . La m è r e le d é 

fend avec c o u r a g e , ma i s elle p r e n d la fuite 

quand elle est b lessée . 

L ' h o m m e e t l ' o rque sont les p lus g r a n d s en

n e m i s du r o r q u a l l o n g i m a n e . D 'un a u t r e c ô t é , d i 

vers paras i tes le t o u r m e n t e n t ; c 'est mô /ne un 
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Fig. 380. Le Rorqual rostre 

des ca rac tè res de ce cé tacé de p o r t e r d iverses 
espèces d e c i r r b i p è d e s , que l 'on n e r e n c o n t r e 
j a m a i s sur le r o r q u a l b o o p s . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — L e s Groèn landa i s pour

suivent ac t i vemen t ce r o r q u a l ; ils saven t en ut i 
l iser t o u t e s les p a r t i e s . La graisse e t l 'hu i le va
len t à peu p rè s cel les de l ' espèce p r é c é d e n t e . 
Des in tes t ins , ils font des v i t res , et les os e n t r e n t 
d a n s la c o n s t r u c t i o n d e leurs c a n o t s . 

L E S B A L E I N E S — BALIENA.. 

Lie Wale, The Whale. 

C a r a c t è r e s . — Le second genre de la famil le 
est celui q u e fo rmen t les ba le ines p r o p r e m e n t 
d i t e s . El les diffèrent des espèces du g e n r e p r é 
c é d e n t pa r leur co rps l o u r d , r a m a s s é , ayan t au 
p lus 2 3 m è t r e s de l o n g ; pa r l ' absence d e n a 
geo i re dorsa le et de si l lons v e n t r a u x ; l eur mu
seau est a m i n c i en avant , r e c o u r b é en bas ; l es 
fanons son t t rès - longs , les nageo i res p e c t o r a l e s 
cour t e s et l a rges ; la nageo i re cauda le est g r a n d e 
et p r o f o n d é m e n t é c h a n c r é e . 

A ce g e n r e n ' a p p a r t i e n n e n t que deux espèces 
b ien définies : la bale ine bo réa le et la ba le ine 

aus t r a l e . T o u t e s deux se r e s s e m b l e n t b e a u c o u p ; 
cel le du S u d , c e p e n d a n t , est mo ins g r a n d e que 
sa c o n g é n è r e ; sa t ê t e est p lus pe t i t e , son m u 
seau p lus l a r g e , ses fanons son t p lus c o u r t s , ses 
nageo i res pec to ra l e s p lus g r a n d e s , sa nageo i r e 
cauda le est m o i n s p r o f o n d é m e n t f endue , e t sa 
cou leu r est p lu s foncée ; l 'on cons t a t e , en o u t r e , 
des différences dans le sque le t t e : a ins i , la ba
leine aus t ra l e a d e u x pa i r e s d e cô tes d e p l u s . 

L 'h i s to i re d e l ' u n e sera d 'a i l l eurs cel le de 
l ' a u t r e , les deux espèces a y a n t les m ô m e s 
m œ u r s . 

LA BALEINE BORÉALE OU FRANCHE — BAIJENA 

B1YSTICETVS. 

Der Walfisch, The Greenland Whale. 

Des nav iga teurs e t des éc r iva ins n o m b r e u x 
nous on t pa r lé de ce t a n i m a l , aussi s ingul ie r 
qu 'u t i l e , mais c 'est à l 'Anglais S c o r e s b y q u e n o u s 
devons la desc r ip t ion la p lus exac te e t la plus 
c o m p l è t e . Le p e n c h a n t i nné qu ' a t o u t h o m m e 
à exagérer e n c o r e les choses e x t r a o r d i n a i r e s a 
p u se d o n n e r un l ib re cours au sujet de la b a 
l e i n e . Dans p lus ieurs ouvrages anc i ens , et mêmes 
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P a r i s , B a i l l i è r e e t P i l a , e d i t . 

baleine au Kamsehatka. 

dans des compi l a t i ons m o d e r n e s , il est par lé 

de ba le ines d e 50 à 60 m é t r é s de long, qui 

a u r a i e n t existé au t re fo i s , et l 'on va j u squ ' à 

d i r e que si l 'on n e t rouve p lus au jou rd ' hu i que 

d e s ' i n d i v i d u s de 26 à 30 m è t r e s , la cause en 

est à la p ê c h e act ive que fait l ' h o m m e de ces 

a n i m a u x . Ce sont là de p u r e s fantaisies. Sco-

re sby , qui a assisté à la c a p t u r e de t ro is cent 

v i n g t - d e u x ba le ines , n ' e n vit j a m a i s qui eussent 

p lus d e 20 m è t r e s de long ; la p lus g r a n d e n 'en 

m e s u r a i t que 19. Karl Gisecke, seu l , pa r l e d ' une 

b a l e i n e , p ê c h é e en 1813, d o n t la ta i l le é ta i t de 

22 m è t r e s , et au c o m m e n c e m e n t du siècle on 

en h a r p o n n a une , au Sp i t zbe rg , qu i avait envi

ron la m ê m e longueur , et d o n t les fanons m e 

s u r a i e n t 5 m è t r e s de l o n g . Ce son t là les p lus 

g r a n d s ind iv idus q u ' o n ai t j a m a i s vus ; les b a 

le in ie rs , depu i s plus de t ro is ou q u a t r e s iècles , 

ne p a r l e n t q u e de ba le ines de 20 m è t r e s , ce qui 

est déjà b ien r a i s o n n a b l e . Un ê t r e de ce l t e tai l le 

est tou jours u n e a p p a r i t i o n s tupéf ian te . Avec 

ce t t e l o n g u e u r , la c i r confé rence , d e r r i è r e les na

geo i r e s p e c t o r a l e s , es t de 10 à 13 m è t r e s ; le 

p o i d s est d ' env i ron 150,000 k i l o g r a m m e s , ce lu i 

q u e r e p r é s e n t e r a i e n t envi ron t r e n t e é l éphan t s , 

q u a r a n t e r h i n o c é r o s ou h i p p o p o t a m e s , deux 

cen t s t a u r e a u x . 

C a r a c t è r e s . — La ba le ine (Pl . X X X I X ) est un 

an ima l massif et i n f o r m e , tou t à fait mal p r o p o r 

t ionné . Sa tête g igan te sque r e p r é s e n t e env i ron 

le t ie rs de sa l ongueu r to ta l e . La b o u c h e a de 5 à 

G m è t r e s de long , e t de 3 à A m è t r e s de l a rge ; u n 

canot e t son équ ipage p o u r r a i e n t y t en i r . Le corps 

est c y l i n d r i q u e , et se c o n t i n u e i n s e n s i b l e m e n t 

avec la t ê t e ; les nageo i r e s pec to ra l e s son t Ion- -

gués de 2 à 3 mè t r e s , larges de l m , 3 0 à l m , 6 0 ; 

elles sont a l longées , ovales, Lrôs-flexibles et mo

biles ; la n a g e o i r e cauda le est é n o r m e ; elle a 

de l m , 0 0 à 2 m è t r e s de long et de 6 à 8 m è t r e s 

de l a r g e ; c 'est u n e r a m e ou un gouvernai l d ' une 

superficie de p lus i eu r s m è t r e s c a r r é s . Chez l 'a

n ima l adu l t e , les évents son t à envi ron 3 mè

t res du b o u t du m u s e a u , à la p a r t i e la p lus 

élevée de la t ê t e , et cons i s t en t en deux fentes 

e n fo rme de S, ayant env i ron 50 cent , de long. 

13«ÎHM, 

Les yeux n e sont pas p lus g r a n d s q u e ceux du 

bœuf, e t s 'ouvren t s u r les faces la téra les d e la 

lê te , au-dessus et en a r r i è r e de l 'angle bucca l . 

Le c o n d u i t audi t i f est si é t ro i t que l 'on p e u t à 

pe ine y i n t r o d u i r e le peti t d o i g t ; il est i m p é n é 

t r ab le à l 'eau, l ' an imal p o u v a n l le f e r m e r a v o 

lon té . La ba le ine a de c h a q u e côté de 316 à 

350 fanons . Les p lus longs son t c eux du mi l i eu . 

On en t r o u v e r a r e m e n t qui a ien t 5 m è t r e s . L e u r 

l ongueur , chez u n e ba le ine d e 16 m è t r e s , est de 

3 r a , 30 , à 3 r a , 6 0 , e t l eur l a rgeu r de 27 à 30 c e n t . 

La l a n g u e est i m m o b i l e ; elle a d h è r e à la m â 

cho i r e pa r t ou t e sa face in fé r ieure ; elle est t rès -

g r a n d e et t rès-mol le ; la p lus faible p ress ion y 

p r o d u i t un t r o u p ro fond ; u n h o m m e qui se 

couche ra i t d e s s u s , s'y en foncera i t . El le n ' e s t 

fo rmée que d 'un tissu ce l lu la i re r e m p l i d 'hu i l e . 

La peau est r e l a t i v e m e n t m i n c e ; elle r e c o u 

vre u n e c o u c h e de graisse de 20 à 50 c e n t , 

d ' épa isseur , qui e n t o u r e tout le co rps ; a u - d e s 

sous se t r o u v e n t les m u s c l e s , qui son t r o u g e s et 

t end re s chez les j e u n e s sujets , p r e s q u e noi rs et 

à fibres gross iè res chez les vieux. S u r les flancs, 

la peau est grasse c o m m e d u c r in i m b i b é 

d 'hui le , et a la mol lesse d u ve lours . Le dos et 

les flancs, les nageo i res pec to ra l e s et c auda l e 

sont o r d i n a i r e m e n t d 'un n o i r foncé ; les l è 

vres, la m â c h o i r e in fé r i eu re , la p lus g r a n d e 

par t ie du ven t r e sont b lancs , à faibles reflets 

j a u n â t r e s . La p a r t i e p o s t é r i e u r e du c o r p s , en 

avant de la nageo i r e cauda le , u n e p a r t i e de la 

cavité a r t i cu la i r e au -des sous des nageo i r e s pecr 

torales et les p a u p i è r e s sont g r i s e s ; on t r o u v e 

des ba le ines qu i sont n o i r e s sur le dos , d 'un 

blanc clair sous le venLre ; il en est qui sont ta

chetées ou e n t i è r e m e n t b l a n c h e s . Que lques soies 

se m o n l r e n t à la p a r t i e a n t é r i e u r e des l è v r e s ; 

le res te du corps est c o m p l è t e m e n t n u . 

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

plus s ep t en t r i ona l e s son t les seules q u ' h a b i t e 

la ba le ine f r anche . On la t r ouve j u s q u ' a u pô l e , 

aussi loin que la m e r est l ib re ; vers le s u d , el le 

descend j u s q u ' a u 60° de l a l i tude n o r d . El le 

voyage le long des côtes s ep t en t r i ona l e s d ' E u 

rope , d 'Asie et d ' A m é r i q u e , e t , t r ave r san t le dé-
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t ro i t de Behr ing , a r r ive j u s q u ' a u K a m t s c b a t k a . 

El le es t su r tou t a b o n d a n t e dans les eaux du 

Groen land , dans le dé t ro i t de Davis et la m e r 

d e B e h r i n g . Elle se t i en t de préfé rence dans les 

end ro i t s c o n n u s sous le n o m de parages à ba

leines, où se font s en t i r les d e r n i e r s effets d u 

Gulfs t ream, et où les eaux son t r i ches en pe t i t s 

a n i m a u x m a r i n s qui e n t r e n t dans son r é g i m e . 

M œ u r s , h a b i t u a o s e t r é g i m e . — Dans les 

parages où la n o u r r i t u r e a b o n d e , on r e n c o n t r e 

parfois des b a n d e s n o m b r e u s e s de ba l e ines . On 

ne peu t c e p e n d a n t pas d i r e que l 'espèce soit so

c iab le . Il s e m b l e qu ' i l existe plus de mâles que de 

f eme l l e s ; ma i s la chose est e n c o r e i n c e r t a i n e . 

Malgré sa tai l le colossale , la ba le ine est un 

a n i m a l t rès -v i f ; sa force é n o r m e l ' e m p o r t e su r 

son po ids . Sa q u e u e es t son o rgane essent ie l de 

locomot ion , les nageo i r e s pec to ra l e s n e lui se r 

vant qu 'à se ma in ten i r . en équ i l i b r e . On voit b ien 

que l l e est la fonct ion de ces pec to ra l e s l o r s q u e 

l ' an imal m e u r t ; ap rès le de rn i e r soupi r , ces o r 

ganes cessan t d 'agir , l ' an imal t o m b e auss i tô t su r 

le dos ou sur le flanc. Quan t à la force de sa 

q u e u e , on p e u t s 'en faire u n e idée , en p e n s a n t 

qu 'e l le a au t an t de surface q u e l 'hé l ice d ' u n 

navire de m o y e n n e g r a n d e u r . 

( (Autant la ba le ine est l o u r d e , di t S c o r e s b y , 

a u t a n t ses m o u v e m e n t s sont a d r o i t s et. r a p i d e s . 

E n c inq ou six s e c o n d e s , elle p e u t ô t r e h o r s de 

l ' a t t e in te de ceux qui la pour su iven t . Mais el le 

n e peu t conse rve r une tel le vitesse que p e n d a n t 

que lques m i n u t e s . Parfois elle s 'é lance avec t a n t 

d e force qu 'e l l e b o n d i t h o r s de l ' eau ; d ' au t r e s 

fois elle se t ient la t ê t e en bas , lève la q u e u e 

en l 'air, et f rappe l 'eau avec u n e force é t o n n a n t e . 

Le b ru i t en est e n t e n d u au lo in , et le r e m o u 

s 'en fait sen t i r à une assez g r a n d e d i s t ance . Har 

p o n n é e , elle file c o m m e une flèche, et avec u n e 

tel le vi tesse , qu ' e l l e se b r i se parfois tes m â c h o i 

res en f rappan t le sol. » 

E n n a g e a n t t r a n q u i l l e m e n t à la surface d e 

l 'eau, u n e ba le ine f ranchi t en une h e u r e u n e s 

p a c e de neuf mil les anglais ; lo r squ ' e l l e est b les

sée , elle p a r c o u r t de douze à seize mi l les , e t 

a lors u n vapeur n e p o u r r a i t la suivre . <i Si les 

ba le ines , d i t P o e p p i g , é ta ien t aussi in te l l igen tes 

qu 'e l les sont fortes et g r a n d e s , pas un cano t , pas 

u n navi re n e p o u r r a i e n t l eu r r é s i s t e r ; elles se 

r a i e n t les vér i tables souvera ines d e l 'Océan. » 

Mais les bale ines sont des a n i m a u x s tup ides 

et l âches . La vue et le t ouche r sont les seuls de 

leurs sens qui pa ra i s sen t a t t e i n d r e un ce r t a in 

degré de d é v e l o p p e m e n t . Dans u n e eau c la i re , 

une ba le ine peu t ape rcevo i r ses semblab le s de 

t rès - lo in . Hors de l 'eau, l eu r vue ne para î t avoir 

q u ' u n e faible p o r t é e . L e u r onïe es t t r è s - m a u 

vaise ; elles n ' e n t e n d e n t pas un cri p e r ç a n t à la 

d i s tance d ' u n e longueur de vaisseau. P a r c o n t r e , 

q u a n d le t e m p s est t r a n q u i l l e , un léger é b r a n 

l e m e n t de l 'eau les r e n d a t ten t ives et leur fait 

p r e n d r e la fuite. Qu 'un oiseau se p e r c h e s u r l eur 

dos , elles en sont effrayées et p longen t r a p i d e 

m e n t . Les oiseaux n e s ' aba t t en t sur les ba l e ine s 

que pour m a n g e r les n o m b r e u x paras i tes qui se 

sont a t t achés à leur p e a u , et les c o u p s de bec 

qu ' i ls d o n n e n t n e s e m b l e n t pas cha tou i l l e r 

a g r é a b l e m e n t la ba l e ine . 

L ' an ima l p r e s s e n t à l 'avance les c h a n g e m e n t s 

de t e m p s ; il se m o n t r e t r ès - inqu ie t à l ' a p p r o c h e 

d ' un orage , et f rappe fo r t emen t les flots. 

Quant à son in te l l igence , elle est à peu près 

nu l l e ; elle n e se manifes te q u e p a r l ' a t t a c h e 

m e n t q u e ta ba le ine a p o u r ses semblab le s et 

pa r l ' a m o u r de la m è r e p o u r ses p e t i t s . 

La ba le ine f ranche se n o u r r i t de m o l l u s q u e s , 

de c rus t acés , et s u r t o u t des cl ios qu i son t en 

quan t i t é s i n n o m b r a b l e s dans les m e r s po la i re s . 

El le m a n g e aussi des anné l ides e r r a n t s e t n e 

p r e n d des po issons que p a r hasa rd ; e n c o r e 

faut-il que ceux-ci so ient de pe t i t e tail le, p o u r 

qu 'e l le puisse les avaler , son œ s o p h a g e é t an t 

t rès -é t ro i t . 

L o r s q u e la ba le ine n ' es t pas i n q u i é t é e , elle 

ar r ive à peu près tou tes les deux ou t ro is m i n u 

tes à la surface de l 'eau p o u r r e sp i r e r , et fait 

a lors t ra is ou six asp i ra t ions f réquentes . Le j e t 

d 'eau qu 'e l le j e t t e m o n t e s'ouvent à u n e h a u t e u r 

d e 13 m è t r e s , et peu t ê t re a p e r ç u de p lus d ' un 

mil le mar in de d i s t ance . Des nav iga t eu r s c o m 

pa ren t les j e t s d.'eau d ' une t r o u p e de ba le ines 

aux c h e m i n é e s fumantes d ' une ville m a n u f a c t u 

r iè re ; mais il est à c ro i r e q u ' e n cela ils s ' aban 

d o n n e n t t r o p à leur i m a g i n a t i o n . 

Scoresby d i t q u ' u n e ba le ine p e u t r e s t e r de 

l u à 20 m i n u t e s sous l 'eau, e t m ê m e u n e d e m i -

h e u r e ou u n e h e u r e , quand elle est b l e s sée . 

Cet te d o n n é e m e s e m b l e c e p e n d a n t e x a g é r é e . 

Cet a u t e u r a joute q u ' u n e ba le ine , qui res te qua

r a n t e m i n u t e s sous l ' eau , rev ien t à la surface 

tou t à fait épu i sée , pa r sui te sans d o u t e de l ' é 

n o r m e p ress ion qu 'e l l e a eu à sub i r dans la p r o 

fondeur de la m e r . 

On n ' a j a m a i s e n t e n d u la voix de la ba l e ine : 

Scoresby c ro i t que l ' an imal n ' e s t pas c a p a b l e 

de p r o d u i r e des sons . Nous ne p o u v o n s le lui 

a c c o r d e r ; la ba l e ine a u n l a rynx c o m m e le ro r 

qual b o o p s , e t l 'on a plus ieurs fois e n t e n d u 

ce lu i -c i pous se r des r u g i s s e m e n t s . 
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P a r l e s t e m p s c a l m e s , on a pu voi r la ba le ine 

f r anche d o r m i r . El le est a lors c o u c h é e à la s u r 

face de l 'eau c o m m e un cadav re , et dans une 

immob i l i t é c o m p l o t e , mais ses nageo i r e s p e c t o 

ra les m a i n t i e n n e n t son équ i l ib re . 

Dans les mer s du Nord , les bale ines s ' accou

p len t en ju in et en ju i l l e t . A ce , m o m e n t , elles 

son t t rès -exci tées , et se l iv ren t à mi l le j e u x dans 

la m e r . 

Dix mo i s plus t a rd (ou p e u t - ê t r e v ing t -deux 

ou v ing t -qua t re mois) , en m a r s ou en avr i l , la 

femel le me t bas un pe t i t , t r è s - r a r e m e n t d e u x . 

Le n o u v e a u - n é a environ G m è t r e s d e long, 5 

m è t r e s de c i r con fé rence , et il pèse 5 tonnes ou 

5,600 k i l o g r a m m e s . Les j e u n e s ba le ines r e s t en t 

avec leur m è r e j u s q u ' à ce q u e l eu r s fanons 

soient assez g r a n d s p o u r qu 'e l les pu i s sen t se 

n o u r r i r e l l e s -mêmes . 

o Quelle q u e soit la s tup id i t é hab i tue l l e de la 

ba l e ine , d i t S c o r e s b y , l ' a m o u r ma te rne l est chez 

elle t r è s - d é v c l o p p é . Ou p r e n d fac i l ement les 

pe t i t s , qu i ne conna i s sen t pas le d a n g e r , dans 

le b u t d ' a t t i re r la m è r e . Celle-ci a r r ive , en effet, 

au secours de sa p r o g é n i t u r e , m o n t e avec elle 

à la surface p o u r r e sp i r e r , la force à fuir, la 

p r e n d dans ses nageo i r e s , et ne l ' a b a n d o n n e q u c 

lo r squ ' e l l e est m o r t e . 

« Il est a lors d a n g e r e u x d ' a p p r o c h e r la f emel le ; 

' e l le a p e r d u t o u t e c r a i n t e , elle s ' é lance sur ses 

e n n e m i s , et res te avec son pe t i t , lors m ê m e 

qu ' e l l e est f rappée de p lus ieurs h a r p o n s . » 

F i t z inger r a p p o r t e une obse rva t ion t rès - in te -

res san le , mais de source i n c o n n u e : «. Une j e u n e 

ba le ine avait é té h a r p o n n é e ; la m è r e a p p a r u t 

a u s s i t ô t ; q u o i q u e l ' emba rca t i on fût p r o c h e , elle 

p r i t son pe t i t en t r e ses nageo i res et l ' en t ra îna 

avec r a p i d i t é . R ien tô t elle rev in t fur ieuse à fleur 

d ' eau , s 'agi tant de tous côtés , d o n n a n t tous les 

signes de la p lus profonde angoisse . Les cano ts 

la p o u r s u i v a i e n t ; de l 'un d ' eux , on lança un 

h a r p o n , qui la f rappa, mais n e la fixa p o i n t ; un 

second h a r p o n n e p é n é t r a pas d a v a n t a g e ; le 

t r o i s i è m e seul lui res ta dans le c o r p s . Malgré 

t ou t e s ses b lessures , elle n e c h e r c h a pas à fuir, 

et laissa les au t re s e m b a r c a t i o n s a p p r o c h e r 

assez p rès p o u r qu ' on p û t la h a r p o n n e r encore 

t ro is fois. Une h e u r e ap rè s , elle é tai t m o r t e , » 

De pa re i l s exemples d ' a m o u r m a t e r n e l n ' a r 

r ê t e n t pas les b a l e i n i e r s ; aussi c rue l s q u e les 

chasseurs d e p h o q u e s , ils dépou i l l en t tou t s en 

t i m e n t h u m a i n , p o u r n e c o n s i d é r e r q u e leurs 

i n t é r ê t s . 

La ba le ine a des ennemis qui l ' i n c o m m o d e n t 

' p lus qu ' i l s n e lui nu i sen t à p r o p r e m e n t par le r . 

Le r eq u i n des m e r s du Nord la poursu i t , et lui 

enlève des m o r c e a u x de c h a i r . On r a c o n t e q u e 

ces po i ssons su ivent en t r o u p e u n e ba le ine , et 

q u e l o r s q u e celle-ci m o n t r e son dos hor s de l 'eau, 

ils s au t en t en l 'a ir , et en r e t o m b a n t la f r appen t 

de leur q u e u e . On dit en avoir vu chasse r une 

ba le ine en société d 'une b a n d e d ' o r q u e s . 

De n o m b r e u x paras i tes v iennent él ire d o m i 

ci le sur le co rps de la b a l e i n e . Les poux des 

ba l e ines s'y t r ouven t pa r c en t a ine s de mi l l e , et 

r ongen t le dos de ce m a l h e u r e u x a n i m a l ; des 

c i r r b i p ê d e s s'y fixent aussi en g rand n o m b r e ; 

il en est de m ô m e de d iverses p lan tes m a r i n e s . 

L'on voit des ba le ines qu i p o r t e n t sur l eur dos 

tou t un m o n d e de végétaux et d ' a n i m a u x . 

I » ê c h e . — C'est aux Basques que revient l 'hon

n e u r d 'avoir , au q u a t o r z i è m e et au q u i n z i è m e 

s iècle , é q u i p é les p r e m i e r s navi res p o u r la p ê c h e 

de la b a l e i n e . Us se b o r n è r e n t d ' abo rd à les pou r 

suivre n o n loin de l eu r s r i v a g e s ; mais en 1372, 

peu ap rè s la d é c o u v e r t e de la bousso le , ces har 

dis nav iga teu r s firent voile vers le N o r d , et a r r i 

vèren t sur le vé r i t ab le t e r r a in de p ê c h e de la 

ba le ine . Malgré t ous les dange r s auxque l s i f s , 

é ta ient exposés et la r i g u e u r du c l ima t , ils s'a

vancè ren t j u squ ' à l ' e m b o u c h u r e d u Sa in t -Lau

r e n t et aux côtes du L a b r a d o r . E n 1450, les 

Borde la i s p r i r e n t pa r t à ce t t e p ê c h e , et la firent 

dans la pa r t i e o r i en ta l e de l 'océan Glac ia l . La 

gue r r e civile v in t para lyser le c o m m e r c e et la 

mar ine des Basques , et l ' é t ab l i s sement , dans leur 

pays , de la d o m i n a t i o n espagnole en 1633, vint 

m e t t r e u n t e r m e p o u r tou jours à leurs pêches . 

Mais leurs succès avaient exci té d ' au t r e s peu

p l e s ; au se iz ième s ièc le , les Anglais et peu ap rès 

les Hol landa is se m o n t r è r e n t dans les m e r s d u 

Groen land ; on d i t que ce furent des m a r i n s bas

ques qu i a p p r i r e n t à ces deux peup le s d u Nord 

la m a n i è r e de p ê c h e r la ba l e ine . 

En 1598, la ville de Hull a r m a les p r e m i e r s 

n a v i r e s ; en 1 6 1 1 , il se fonda à A m s t e r d a m une 

c o m p a g n i e p o u r l ' exp lo i t a t ion des pôche r i e s 

d a n s les m e r s du Sp i l zberg et de la Nouvel le-

Z e m b l e . B ien tô t , ce t t e b r a n c h e d e la m a r i n e 

p r i t un a c c r o i s s e m e n t n o t a b l e . So ixan te ans plus 

t a r d , 113 navi res qu i t t a i en t les por t s de la Hol

lande ; et plus tard e n c o r e , ce fut le b e a u t e m p s 

d e la pêche de la ba l e ine . De 1676 à 1722, les 

Hol landa i s équ ipa i en t 5,886 navires , qui r a p p o r 

t è r e n t 32,907 ba l e ines . A la fin du siècle d e r n i e r , 

on se livrait e n c o r e ac t i vemen t à c e t t e p ê c h e . 

F r é d é r i c le Grand fit a r m e r des ba l e in i è r e s en 

1768. A ce t t e é p o q u e , les Angla is avaient 222 

navi res dans les m e r s du Nord . 
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A u j o u r d ' h u i , ce son t les A m é r i c a i n s s u r t o u t 

qu i s ' adonnen t à c e t l e p ê c h e . En 1841 , ils ava ien t 

p o u r la faire, dans les m e r s du S u d , 600 voiles 

c l 13,300 h o m m e s . 

Avec la g r a n d e ex tens ion qu ' a p r i s e ce t t e 

b r a n c h e de l ' i ndus t r i e m a r i t i m e , n o u s ne nous 

é t o n n e r o n s pas q u e tou tes les m e r s po la i r e s qui 

n ' o p p o s e n t pas aux nav iga t eu r s des obs tac les 

i n s u r m o n t a b l e s so ient p a r c o u r u e s pa r les ba l e i 

n i e r s . 

Au K a m t s c h a t k a , les T c h o u k t c h i s , ou h a b i 

t an t s du golfe de K o t z e b u e , se l ivrent à la p ê c h e 

de la ba le ine , si n o u s en j u g e o n s pa r les dess ins 

(f!g. 381) g r o s s i è r e m e n t t racés pa r eux su r des 

m o r c e a u x de den ts de m o r s e qui on t é té figurés 

pa r Choris (1). 

Les navi res q u i t t e n t le p o r t en m a r s ou en 

s e p t e m b r e , selon qu ' i ls font voile vers les m e r s 

po la i res a rc t iques ou a n t a r c t i q u e s ; dans cel les-

là, les p ê c h e u r s r e s t e n t que lquefo is j u s q u ' e n 

s e p t e m b r e , d ' au t re s fois j u s q u ' e n o c t o b r e ; dans 

celles-ci j u s q u ' e n m a r s ou avril au p lus t a r d . La 

naviga t ion est d a n g e r e u s e , si la p ê c h e n e l 'est 

pas . Chaque a n n é e , les ba le in ie rs ép rouven t des 

pe r t e s c o n s i d é r a b l e s . 

E n 1819, sur so ixan te - t ro i s nav i res il s 'en 

p e r d i t d i x ; en 1821, su r soixante et dix-neuf, 

o n z e ; en 18J0, sur qua t re -v ing ts , v ingt et un. La 

côte occ iden ta le de la baie d e Baffin est su r tou t 

pé r i l l euse , c a r il faut t r averse r le banc de glaces 

qui y couvre la m e r p r e s q u e en en t i e r . 

« S i dans ce passage é t ro i t et d a n g e r e u x , d i t 

Hai lwig, le navire est poussé par les glaces flot

tantes c o n t r e la masse de glaces so l ides , il es t 

p e r d u , à m o i n s q u e , chose t r è s - r a re , la press ion 

le soulevant hors de l 'eau, il ne se r e m e t t e à flot, 

lo r sque les glaces se s é p a r e n t . H e u r e u s e m e n t , 

on n ' a d ' o rd ina i r e pas m o r t d ' h o m m e à dép lo 

re r ; la m e r est p r e s q u e tou jours t r anqu i l l e , et 

l ' équ ipage a le t e m p s de se sauver sur d ' au t r e s 

navi res . La p ê c h e à la ba le ine est non-seu le 

m e n t pénib le et d a n g e r e u s e , ma i s enco re t rès-

i n c e r t a i n e , et le p rove rbe : « p ê c h e r i e , lo ter ie , » 

peu t b ien s'y a p p l i q u e r . 

Parfois , en peu de t e m p s , le navi re a p le ine 

ca rga i son d 'hu i le et de fanons ; c 'est là u n e 

b o n n e for tune p o u r l ' a r m a t e u r , et l ' équ ipage 

es t r i c h e m e n t payé . Mais d ' au t r e s fois la c a m p a 

g n e est unie sans q u ' o n ai t pu c a p t u r e r u n e seule 

( I ) Lou i s Choris , Voyage pittoresque autour du monde, 
offrant des portraits de sauvages d'Amérique, d'Asie, d'A
frique et du Grand Océan. T a r i s , 1 8 2 1 - 1 8 2 3 , in-fol io a v e c 
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b a l e i n e ; l ' équ ipage , qui a p o u r salaire une par

tie des pr i ses , a s u p p o r t é en vain les fat igues 

et les pe ines du voyage, et l ' a r m a t e u r a p e r d u 

de for tes avances . 

« Les relevés officiels suivants m o n t r e n t b i en 

quelle es t l ' inf luence du hasard dans la pêche à 

la ba l e ine . E n 1718, les 108 navi res de la flolte 

hol landaise du Groen land c a p t u r è r e n t 1,291 ba

leines, ce qui r e p r é s e n t e u n e va leur d ' env i ron 

15 mi l l ions de francs, soit à p e u près 140,000 

francs p a r nav i re ; l ' année su ivante 137 navi res 

ne p r i r e n t que 22 b a l e i n e s . Ce résu l t a t d é c o u 

ragean t n e fît é q u i p e r l 'an d ' ap rès que H 7 bâ

t imen t s , m a i s c e u x - c i cap t ivè ren t 631 ba le ines , 

et les p e r t e s des a r m a t e u r s furent ainsi c o m 

pensées j u s q u ' à un ce r t a in po in t . 

« La p ê c h e de la ba le ine a é té t an t et t a n t de 

fois déc r i t e qu'i l nous suffira d 'en di re q u e l q u e s 

m o t s . Quand les navires sont ar r ivés dans les 

parages que f r équen ten t les ba le ines , ils c ro i sen t 

ou se m e t t e n t à l ' anc re , e x p l o r a n t c o n t i n u e l l e 

men t l 'hor izon t o u t a u t o u r d ' eux . Le cr i de la 

vigie « u n souffleur ! » é m e u t t o u t l ' é q u i p a g e . 

On m e t à la m e r des cano t s pa r f a i t emen t é q u i 

pés, m o n t é s p a r six ou hu i t v igoureux r a m e u r s , 

un p i lo te et un h a r p o n n e u r , et t ous se d i r igen t 

r a p i d e m e n t et s i l enc ieusemen t vers la ba le ine 

(PI. XXXIX). Le h a r p o n est un fer a c é r é , t r è s -

po in tu , m u n i d 'un c r o c h e t et a t t aché à une c o r d e 

t rès- longue et t rès-f lexible; celle-ci est en rou l ée 

à une b o b i n e p lacée à l 'avant du cano t . En a p 

p r o c h a n t de l ' an imal , on r e d o u b l e de p r u d e n c e , 

et l o r squ 'on est arr ivé tou t aup rè s , le h a r p o n n e u r 

lance son h a r p o n sur le co losse . Au m ê m e i n 

s tant , les r a m e u r s se p e n c h e n t sur leurs av i rons , 

p o u r é lo igner le plus r a p i d e m e n t poss ib le le ca -

not du vois inage de l ' an imal b lessé . O r d i n a i r e 

men t , la ba l e ine p l o n g e au fond rie l ' eau , en 

i dév idan t la c o r d e avec une telle r ap id i t é qu 'on 

est obl igé d e l à moui l l e r , p o u r qu 'e l l e n e p r e n n e 

poin t feu. Mais b ien tô t sa fuite est m o i n s r a p i d e , 

elle nage p lus l e n t e m e n t , et les p ê c h e u r s peu

vent la su ivre . Souven t aussi ils sont en t r a înés 

loin de l eu r nav i r e , p a r u n e ba le ine h a r p o n n é e , 

à p lus i eu r s h e u r e s , à u n e demi - jou rnée m ê m e . 

Cependan t le colosse, ap r è s la p r e m i è r e a t t a q u e , 

n ' e s t j a m a i s plus d 'un q u a r t d ' h e u r e à r epa ra î t r e 

à la surface de l 'eau p o u r r e s p i r e r . A b o r d é e de 

nouveau , elle r eço i t un second h a r p o n . On n e 

p o u r r a i t , di t u n t é m o i n ocu la i r e , imag ine r un 

spec tac le plus h o r r i b l e . La ba le ine effrayée se 

roule dans les vagues ; dans son agon ie , elle b o n 

di t h o r s de l ' e a u ; la m e r est couver te de sang 

et d ' é c u m e . L ' a n i m a l disparaît[fîg. 382), un tour -
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f i j . 38 J. Pèche à la haleine. — L'animal disparaît, 

bil lon ind ique la place où il a p longé ; il rev ient 

à la surface , mais c 'es t p o u r recevo i r u n e n o u 

velle b lessure m o r t e l l e ; de q u e l q u e eôlé qu ' i l se 

d i r ige , un nouveau fer s 'enfonce dans son co rps . 

En vain r e d o u b l e - t - i l d ' éne rg i e , en vain fait-il 

bou i l lonne r l 'eau au tou r de lui ; un t r e m b l e m e n t 

a saisi son corps m o n s t r u e u x ; on d i ra i t Vuleain 

é b r a n l a n t les m o n t a g n e s . Il a p e r d u tou t son 

sang , il se c o u c h e sur le flanc, ba l lo t té par les 

v a g u e s ; des mil l iers d 'o iseaux a c c o u r e n l , p r e s 

sés de se r epa î t r e de ce g igan tesque cadavre . » 

La b a l e i n e , m o r t e , se putréfie t r è s - r a p i d e m e n t . 

Que lques j o u r s ap rès qu 'e l le a cessé de vivre, 

ce n ' es t q u ' u n e masse s p o n g i e u s e ; les gaz qui se 

d é v e l o p p e n t gonflent le corps de te l le so r t e q u e 

la peau éclate avec dé tona t ion , et u n e o d e u r 

pes t i len t ie l le se r é p a n d pa r tou t . Mais, d ' o r d i 

n a i r e , les p ê c h e u r s on t fini l eu r travail avant ce 

m o m e n t . 

Une fois m o r t e , la ba le ine est a t t achée à une 

forte c o r d e , et p lus ieurs cano ts la t i r en t vers le 

nav i r e . Au g rand m â t sont fixées deux sol ides 

poul ies , sur lesquel les s ' en rou len t de forts 

câbles , dont u n e e x t r é m i t é est fixée au c a b e s 

t an ; à l ' au t r e est a t t a c h é e la ba l e ine . Sa t ê t e , 

que l 'on dé t ache du res te du corps , et don t on 

re t i r e ra plus t a rd les fanons , et le sperma ceti, si 

l 'on a affaire à un cacha lo t , est h i ssée sur le 

pon t , et le c o r p s est s u s p e n d u c o n t r e les flancs 

du navi re , auxque l s sont fixés d e pe t i t s é c h a 

faudages , su r lesquels se t i e n n e n t les h o m m e s . 

Ceux-ci, p e n d a n t q u e d ' au t r e s h o m m e s m e t t e n t 

le c a b e s t a n en m o u v e m e n t , c o u p e n t avec de 

forts cou leaux , tout auLour du c o r p s , des laniè

res de graisse d 'un m è t r e de long, e t c o n t i n u e n t 

ceLte besogne j u s q u ' à ce que l ' a n i m a l soi t c o m 

p l è t e m e n t dépou i l l é de son l a r d . L e res te est 

a b a n d o n n é aux a n i m a u x m a r i n s . 

La graisse , p o r t é e dans l ' en t r epô t , y est c o u p é e 

en m o r c e a u x , d ' a b o r d à la m a i n , pu i s à la m a 

ch ine , et mise ensu i te , p o u r ê t r e fondue, dans une 

chaud i è r e fixée sur le p o n t et e n t o u r é e d ' eau . 

Au c o m m e n c e m e n t de l ' opé ra t ion , l 'on chauffe 

avec du c h a r b o n ; p lus t a rd , le feu est e n t r e t e n u 

avec des res tes de gra isse . On ref ro id i t l 'hui le 

dans un appare i l ré f r igéran t , et on en r e m p l i t 

des t o n n e a u x , que l 'on c h a r g e à fond d e cale . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — De t ous les m a m 

mifères m a r i n s , ce son t les ba le ines d o n t la 

pêche est la p lus f ruc tueuse et la plus p r o d u c 

tive. Une ba l e ine de 20 m è t r e s de long et p e 

sant 78,400 k i l o g r a m m e s , a 33 ,600 k i l o g r a m m e s 
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environ de gra isse , qui fournissent p rès de 

27,000 k i l o g r a m m e s d 'hu i l e , et elle l ivre 1,680 

k i l o g r a m m e s de f a n o n s . Une t o n n e (1,120 ki

l o g r a m m e s ) d 'hu i le coû t e d e t ro is à qua t re 

l ivres s te r l ing (75 à 100 francs) ; u n e t o n n e 

de fanons se vend de 160 à 180 livres s ter l ing 

(4,000 à 4,500 francs). On peu t p a r là se faire 

u n e idée du p r o d u i t de ce t t e p ê c h e . Des ba le i 

n ie rs on t p u gagne r p r è s de 300,000 francs dans 

u n e seule c a m p a g n e ; d ' a u t r e s , pa r c o n t r e , en 

on t p e r d u plus de 50,000. 

Les E u r o p é e n s n ' e m p l o i e n t q u e la gra isse et 

les f a n o n s ; les p e u p l a d e s du Nord font usage de 

la v i ande . Ils m a n g e n t la gra isse , et boivent 

l 'hu i le avec a u t a n t de pla is i r q u ' u n iv rogne bo i t 

u n ve r r e d e vin. P o u r les E s q u i m a u x , la peau 

c rue est un réga l . Les ba le in ie r s e m p o r t e n t 

que lquefo is les m â c h o i r e s in fé r ieures de la b a 

le ine , et d a n s les vi l lages h o l l a n d a i s , on voit 

souvent des po r t e s qui son t faites avec ces 

m â c h o i r e s . Mais le sque le t t e de la ba le ine est 

s u r t o u t p réc ieux p o u r les peup le s du N o r d ; ils 

en font des cano t s ou l ' emp lo i en t p o u r c o n 

s t ru i r e leurs c a b a n e s . 

LA BALEINE AUSTRALE — BALJEWA AVSTRALIS. 

her südliche Wal, The Southern Whale. 

C a r : i c t i T c » . — L a ba le ine des m e r s du Sud est 

p lus pe t i t e , avons -nous d i t , q u e sa c o n g é n è r e ; 

elle a la tê te m o i n s g r a n d e , le m u s e a u p lus 

é t ro i t . Ses nageo i res son t plus g r a n d e s et p lus 

s p lus c o u r t s ; sauf u n e pe t i t e 

• t ache b l a n c h e d a n s le ven t r e , elle est p a r t o u t 

d 'un n o i r foncé . 

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

la zone t e m p é r é e , p lu tô t q u e les m e r s po l a i r e s . 

Au p r i n t e m p s , el le appa ra î t d a n s les golfes, le 

long de la cô te o c c i d e n t a l e d e l ' A m é r i q u e . On la 

t rouve aussi au sud de l 'Afr ique et p r è s de la 

Nouve l l e -Hol lande ; on en a pr i s au J a p o n , au 

K a m t s c h a t k a , et m ê m e dans l 'océan Glacial 

a r c t i q u e . El le n ' es t pas r a r e au sud d e l ' A m é 

r i q u e et d e la Nouve l l e -Hol lande , et a b o n d e 

s u r t o u t dans l ' o céan Glacial a n t a r c t i q u e . 

E l le s e m b l e é m i g r e r à époques fixes, e t en 

socié tés n o m b r e u s e s . U n voyageur d i t en avoir 

vu p r è s de h u i t cen t s r éun i e s dans la m e r 

d 'Ochotz . 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — Cet te ba l e ine r e 

c h e r c h e les eaux peu p ro fondes p o u r y m e t t r e 

, b a s ; on n ' y t r o u v e du m o i n s q u e des j e u n e s et 

des femel les , j a m a i s d e m â l e s . Au cap de 

B o n n e - E s p é r a n c e , les femel les p l e ines a r r iven t 

en j u i n ou ju i l l e t , r e s t e n t dans le voisinage de la 

cô te j u s q u ' e n s e p t e m b r e , et r e t o u r n e n t a lors 

dans la p le ine m e r , avec l eu r s p e t i t s . 

P ê c h e . ·— La p ê c h e de la ba le ine aus t ra le est 

d ' un b o n r a p p o r t ; ma i s el le a b e a u c o u p d i m i 

n u é . Dans ces de rn i è r e s années , les Anglais l ' on t 

a b a n d o n n é e e n t i è r e m e n t aux A m é r i c a i n s . Les 

Japona i s p o u r s u i v e n t c e t t e ba le ine q u a n d elle 

, a r r ive dans le vois inage d e leurs cô tes . 

Ce t te e spèce subi ra le sor t de la ba le ine d u 

Nord : elle se ra r epoussée dans les m e r s les plus 

é lo ignées et les p lus inhosp i t a l i è re s , et finira 

p a r d i spara î t r e de la surface du g lobe . 
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T A B L E D E S P L A N C H E S H O R S T E X T E 

P l . X I X . L e g r a n d K a n g u r o o 4 0 
X X . L a S o u r i s n a i n e 1 1 7 

X X L L e C a s t o r 1 5 3 
X X I I . L e V i s c a e h e 1 8 0 

X X I I I . L e P a r e s s e u x 2 J 3 
X X I V . L e P o n e y d u S h e t l a n d 3 2 4 

X X V . L ' A n e d o m e s L i q u e 4 1 2 
X X V I . L e Z è b r e 4 2 3 

X X V I I . L e D r o m a d a i r e 4 3 3 
X W I I I . L ' É l a n ; » ~ 2 

x m . L a G i r a f e S 2 3 
X X X . L a G a z e l l e 3 3 3 

X X X t . L ' E g o c è r e n o i r e o u A n l i l o p e n o i r e S f i . S 
X X X I I . L e M o u t o n à . c o r n e s p o i n t u e s . . . . 6 2 2 

X X X I I I . L e B i s o n d ' E u r o p e C 4 S 
X X X I V . L e T a u r e a u 0 8 3 

X X X V . L ' É l é p h a n t d e s I n d e s 7 0 S 
X X X V r . L e S a n g l i e r 7 4 3 

X X X V I I . L e K h i n o c é r o s d e l i n d e 7 6 4 
X X X V I I I . L e C a l l o c é p h a l e v e a u m a r i n 7 9 5 

P l . X X X I X . L a B a l e i n e b o r é a l e o u f r a n c h e . 8äB 

Bois de l'Élan. 
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